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CHAPITRE I : CHAPITRE INTRODUCTIF

Organisme vivant, la ville se crée, lue et se transforme en les Nécessi-

tés et les besoins que lui impose statut. Comme un objet d'urban lle est consi-
dérée comme un phénomène e à saisir, qui Change de formes selon les

lieux et les conjonctures histori telle que définie par Aldo Rossi étant un

champ d'application de plusieurs »5 elle ne cesse d'évoluer et former, et

ceci nous est témoigné par un re historique de son évolution; de itionnelle à

la ville classique jusqu'à la révolu on industrielle, apparue au l9eme

Les villes d'hier et d'aujourd'hui
légitime de les Préserver; voire de

bain; pour cela il faut voir chaque

peuvent être les villes de st plus que

'en ispirer pour de nouvelles c l'espace ur-
le comme un cas particulier et

Néanmoins la forme d'une ville ement correspond à son pay

ment des villes et agglomérations; exemple la ville de fleuve qui tra-
ville. La Ta-verse la ville d'ouest en est, a eu impact majeur sur le

mise forme la limite sinueuse le nord et le sud de la ville, pour historiques,
les éléments les plus importants est un râs-

semblement de qua(iers residenti

Cependant I'ordre morphologique, paysager et historique a une influ sur la nais-
sance; le développement et la des villes à l'échelle urbain. la ville est un
lieu où s'inscrit l'architecture: car la ville impose à l'architecture des aussi di-
verses que : la forme du site; sa ; sa situation et son orientation; du lieu: les
styles architecturaux et urbains; le modes de vie; la structure Soc économique;

détermine sonle climat ...et en contrepartie cette ière aussi apporte à [a ville
image.

En effet l'architecture doit a ces contraintes et faire face, dans son

contexte environnemental est Ie er pas à faire par les architectes pour

forme de son territoire qui reflète
leurs l'ordre naturel et paysager a

permettre de répondre aux besoins
imposées par la ville et assurer un

forme urbaine et architecturale
e forte influence aussi sur la nats

la ville sont situés sur la rive n
s.

s de securité et de confort
adéquat. Parmi ces

fait une partie intégrante de cet en t et, traditionnellement,
auit pour être le plus adapté po aux conditions climatiques local
l'architecture, une gestion de I' et une architecture specifique
riellement les structures comp de la société et de son mode de

L'occupation de I'espace et les de croissance urbaine relèvent

phie de la ville : partir des besoins
climat, construire sans omements,

de l'homme, étudier
la plus stricte logique. Comm

d' intégration climatique, la maison traditionnelle saharienne dével
d'un répertoire référentiel pour l' durable qui associe au
l'environnement; Une typologie à o, en réponse à un climat parti

Ainsi, la forme architecturale d'un et est définie aussi par et la
leur et ses potentialités teni par son enveloppe qui entoure la
lieu intérieur de l'environnement adapté à son contexte

En outre même les facteurs et sociaux permettent d'
dacieuse; hors de commun et inédi

5 llarchitecture de la ville ALDO ROSSI

louàla
ces, Par ail-

Développe-

contrâintes
climat qui

été cons-
té que
maté-

pensee.

de la ville du-
philoso-

locaux, le
spatiales

dignes
de

site; sa va-
le mi-

tecture au-
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Prenant exemple la ville de Du si de se

Introduction:

rable comme définie aujourd'hui, Cette architecture sans architecte a inspiré
les
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CHAPITRE I : CHAPITRE II\JTRODUCTIF

distinguer par une politique de grands travaux et ainsi acquérir une reconnai

tionale pour ses bâtiments imposants et uniques.

Les deux demières décennies ont renforcé I'aspiration de la ville à diversifi

ce interna-

ses compé-
De plus la
terrain sur le

tences économiques comme factetrr de développement urbain et arch

ville possède un potentiel territorial très important. En effet, la ville gagne d
désert mais également sur la mer grâce à des iles artificielles de toute§ tail
formes le bâtiment et la forme urbaine au gré bien souvent d'une artificial

les et de
ond

cela pousse à construire sur mer lorsque le désert aride pousse vers les rives.

ditionnel de la casbah, et le centre colonial d'Alger, il est un centre de signifi
cellence, grâce aux divers monuments historiques et symboles fortement visi

toutes
.es terres
ue lieu est

unique et riche en données; cela peut permettre à eux soctaux-
au projet; il
nouvel pay-est aussi vecteur du projet; et pour I'architecte le

sage. « Chaque lieu; voir même chaque quartier; à son arch itecture »6

2-Présentation succincte du cas d'étude :

A-Situation : Situé en plein cæur de la baie d'Alger, dans le ptolutgem du centre tra-
on par ex-

le qui y exis-
tent, el HAMMA un quartier d'une superficie de 2,16 km'zavec une façade liuorale de l.6km
de long occupe un site stratégique dans la baie d'Alger.

-t

(source : photo pdse su sltq et

Figure 7:corte lituotion du Homûo (source: Gooqle)

Figurc 2: vue en hduteû de lo zone d'éllde eorth)

"EL HAMMA "qui va constituer notre support d'étude et d'intervention est e aire de cen-
tralité stratégique de la ville d'Alger, car elle représente un pôle de crolssance ui favorise

6lean Nouvel : l'interview du dimanche jean nouvel (chaque ville est une personne

vrier 2010

Ar.lné*,U:2O16l2Ol7

Publié dimanche 07 fé-

des

économiques, environnementaux, architecturaux et urbains a
et

^li-

I

--

r'.'rr,
+

2



avec

itale

lcourt
eml

la

tue un statut d'hyper centre.
métropolisation de la ville d'Al

métropolitaine et avec le phénom
des atouts et des diverses
représente par conséquence

à la centralité grâce à la mu

zone, car son évolution

une voie rapide assurant la liai

convergent plusieurs voies de
ouizdad et Hassiba Ben Bouali.
de crête qui assure la liaison

avec une station d'anêt à

par l'axe centralisant Rochai B
l'accessibilité au site en

la continuité linéaire du centre
l'autoroute à la place du ler

ville et la baie d'Alger, ainsi que

vue potentialités naturelles et

sous forme de terrains mal ou non

e ville portuaire et rcvaloriser I'

'hui un processus d'urbanisati
ent mlses en vlgueur qul

taÎ, à I'instar du projet présidenti
des cités construites se presente

urbain, un délaissement des
qualité urbaine et du

devenus des assiettes pour

dégradation urbaine. Étant la
exclue des études sur I

a

on entre centre eÎ

logie plate).

riche, tels que :

CHAPITRE I : CHAPITRE INTRODUCTIF

I'extension de la ville vers I'est et
port idéal pour concrétisation de

l'affirmation de son statut de vil
centralité, Cette entité urbaine
urbaine de la ville d'Alger. Le
cueillir la nouvelle fonction
offre.

Donc notre choix s'est porté sur
matique intéressante à étudier et

L'existence d'une in frastructure

o L'avenue de I'ALN qui e
d'est en ouest.

. le point focal du ler Mai
deux parcours Mohamed

o Le téléphérique et le ch
o L'existence d'une voie
. La ligne de métro qui

ses trois points d'arrêt
velle vocation de centre

o L'échangeur du ler mai,

Sa position centrale par rapport à
admin istratif, et du port.

Sa topographie favorisante (

La richesse de cette zone du point
sai) Mais aussi:

. Une disponibilité

Notre but est de faire la ville une
de redynamiser son centre

4: roblémati ue énérale
les villes algériennes subissent auj
les politiques et stratégies de
importance au relogement et à I'
gements à Alger » dont la
qui peinent à sortir de ce statut.

Ce processus a engendré un
tion du cadre de vie aux dépens de
sant ainsi les terrains agricoles qui
tions accentuant le zoning et la

Alger en est le parfait témoin de
métropole du pays, elle est

est un sup-

s qui vise
de la

dans la carte
idéal pour ac-

qu'il

une problé-

autres entités

les

haute.

Idir avec
avec sa nou-

té du centre

(ardin d'es-

quartier afin

causé par
lus grande

llion de lo-
cités dortoirs

dégrada-
le, défavori-
construc-

plus grande
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les mondiales

3. Le choix de la zone d'étude : La ville d'Alger s'inscrit dans un

d'

f

o Le problème de communication entre la ville haute et la ville basse.
o La rupture entre la ville et le littorale due le chemin de fer.

la
de« 1
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CHAPITRE I : CHAPITRE I}"ITRODUCTIF

d'une part, et d'autre part elle ne même pas dans l'index des

classée la 6 ème ville la plus le dans le monde 8 
lalors qu'en

comme l'une des plus belles vill du monde selon l'union internati

2210412O14; il traite les villes pays à revenus faibles et
ristiques et potentiel nécessaires

de l0 à 20 ans.
Aujourd'hui, Alger est devenue
finie, la majorité des façades est

de pollution et de transport sont

La maitrise des opérations et la
thodes à suivre dans Ie cadre de

nisation désordonnée, et non
transport en commun et d'un

s7, et est
était classée
arch itectes).

, publié le
les caracté-

venir concurrencer les les mondiales

étemel chantier otr la quasi-total ets n'est pas

mauvais état, et oir les problèm de déchets,

ts. Ce qui a suscité une pri ience des pou-
structurants,

pour objectif
voirs publics pour remédier à ces maux, par la realisation de

d'embellissement de la ville, et rénovation et requalifi cation
de reconstruire la ville sur ell e

d'un projet urbain nous in les mé-
uvellement et requali{ication

Con menl prcndre en charge les us onciens dans le cadrc d

Le quartier souffre en effet d'une du bâti, d'une dégradation de vie, de satu-

ration urbaine en matière d'i et de clivage entre vil sance
une urba-technique qui ont guidé a une dé isation des installations

opera-

diffrcultés de circulation et I'em ent des espaces publics au p

mels. Tout cela nuit à la qualité

Par ailleurs, le quartier présente

que doit offrir un quartier d'
potential ités importantes :

le jardin d'essai d'une superficie 58 ha, la foét des Arcades, le
Feth et la vue sur la baie d'A et foncières avec la présence de
baines ainsi qu'une bonne

C'est pour cela qu'une démarche

à son environnement aussi d'
ensionnement des réseaux de

de voirie territoriale.

renouvellement urbain durable

ts publics, de
engendrant des

ings infor-

notamment,
Riadh el

elles et ur-

tion et la requalification du

Ce renouvellement et requali doit prendre en charge l'inté Ièmes so-
ciaux dans son outil de planificati urbaine et Ia production d'un équitable,
attractif et respectueux de I'envi ent, et optimiser sa durabilité eur outil pour
cela est le projet urbain durable.

La question qui se pose est :

- Quelle est Ia démarche urbaine suivre ? AJïn de :

-Translormer le quarlîer de a un quarlier durable sans à la moder-
des po-
son

7 Le classement des villes avec la meil qualité de vie dans le monde. Établie britânnique
'The Economiste lntelligence Unit (EUl)
Alger dassée 'l 34/1 .lO villes

ne The Economiste. Publié le 19 par TSA.

I Le dassement des métropoles " dii cabinet de conseilA.T.Keamy. pu '14: il traite
les villes des pays à revenus faibles et res "ayant les caracléristiques et
venir conGJnencer les

4Annee U:2016 12017

mondiales de 10 à 20 ans.
re pour

Le classement des métropoles émergentes " du cabinet de conseil A.T

un

urbaines,

la rénova-

le

2015

er d'
qui

de

tionnelle lout en lenant comple de son idenlilé ?

5: nroblématique spécilique
Le quartier de Hamma se trouve menacé par des problèmes d'ordres urbain, économique et

social, quel est l'impact à moyen et long terme de cette mauvaise gestion sur ce littoral?

nilé, à l'arbanilé et à la mobilité, une meilleure protectîon el une en
tentialités de l'espace litlorale (renforcer la relation ville-mer), et de

le



image a une nouvelle image
ment immédiat.

de redynamiser son centre el l'

6 : méthodo det

support théorique de « l'approch morphologique », élaborée durant
SAVERIO MURATORI et son d
riques d'atelier.

ple GIANFRANCO CANIGG

L' h ue:
A : Introduction:
-MURATORI propose de re la ville comme étant une totalité
lërentes échelles : le territoire, la
quartier) et l'édifice. Selon cette

le (l'organisme urbain), l'a
, MURATORI expose

premier, est I'observation du bâti, non comme un objet isolé, mais
paces non bâti (la parcelle, la rue) ; le second niveau de lecture, con
dier le groupement des parcelles
éléments du tissu selon leur emp

amène à considérer la
ent dans l'organisme de la vil

leur formation et selon leurs cro

-A partir de cela, il tire trois I (ou lois) essentielles :

Le type de bâti ne se caractérise
dehors de son tissu construit.

en dehors de son application

on

Antérieure.

B: Ob ectif de la lecture mo ue:
-La lecture typo morphologique la compréhension des

ransformation des établissements , afin de pouvoir interven

Elle permet également de faire les caractéristiques formelles
organisme urbain ou territorial, et
qu'elle permet de comprendre les
chronique et diachronique de leur

'en identifier les éléments et com
s qui gèrent leurs relations, à

sus d'évolution.

<< ... On peut tirer de l'observati des milieux bâtis existants un
de guider les décisions dans le s d'élaboration du projet.

Il contribue ainsi à conférer une
tion architecturale généralement

nouvelle et plus solide à I'ensei
sur la transmission des savoi

dénué de justification théorique.. .
t0.

-C'est une méthode qui englobe I différentes échelles des établi
intégré dans la hiérarchie despermet donc de concevoir un proj

nent et le contiennent.

e Une Approche Moryhdogique de la du Tenitoire Lecture de Florcnce, G.
ieur d'Atthitecture Saint-Luc Bruxelles, 1 p'!1
10 Compositon Ardtitecturale et
LAROCH ELLE, couverture

Annee U:2016l?Ol7

de Bâti, G.CANIGGIA et G.L.MAFFEI,
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ou encore le
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-à-dire en

en dehors

car sa réalité
ir d'un état
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meme
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subjectif
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l'environ-

lnstitut Supé-
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par Pierre

Tout travail bien fait, doit se baser sur un concept théorique. Notre trdvail s'

o



CNAPITRE I : CHAPITRE INTRODUCTIF

C : La méthode de I'analyse losio ue:
Depuis les recherches de MURATORI ou d'AYMONINO :

. la nécessité d'une connaissance de l'objet avant de passer à son

La nécessité d'un travail préliminaire d'élaboration des types.

on

. le type est un objet abstrait, construit par l'analyse, qui rassemble les propliétés essen-

tielles d'une catégorie d'objets réels et permet de rendre compte en économie.l

-«La typo morphologie est plus qu'un instrument de classification, de lecture
sions ; elle est une attitude qui permet de découvrir un aspect ordonnateur de

maine. »

de projetas-

Cette approche est basée sur la reconnaissance des formes urbaines
par les fonctions existantes

complétées

Ou souhaitées dans les quartiers. Une grille d'analyse, répertoriant les stiques du

tissu urbain, a été élaborée afin de définir les typologies de tissu. Les principat
discrimination ayant permis de catégoriser les

Differents types de tissus urbains sont :

. le rapport à l'espace public .

. les caractéristiques du parcellaire (taille, forme).

. les caractéristiques des bâtiments (implantâtion par rapport aux emprises pt
voies et aux voisins, emprise au solÀauteuq densité du bâti...).
. [a vocation (monofonctionnelle ou mixte).

-A partir de cela, il tire trois leçons (ou lois) essentielles :

Le type de bâti ne se caractérise pas en dehors de son application concrète, c' -à-dire en

dehors de son tissu construit.

Le tissu urbain à son tour ne se caractérise pas en dehors de son cadre, c'est-à ire en dehors
de l'étude de l'ensemble de la structure urbaine.

L'étude d'une structure urbaine ne se conçoit que dans sa dimension historiqu
se fonde dans la morphologie est plus qu'un instrument de classification, de I et de
projetations ; et par une succession de réactions et de croissances à pafir d'un état antérieur

ne se conçoit de
l'ilot

ne se conçoit ne se conçoit

activité hu-

ux critères de

fo,,o,.ru,*

car sa réalité

lre

Typologie

Type
de

la ville
pas en dehors pas en dehors pas en deho

-La méthode est constituée de quaüe lectures (echelles) :

. La lecture territoriale.

. La lecture de I'organisme urbain.
Morphologique. La lecture du tissu urbain et de

l'agrégat.
. La lecture de la typologie du
bâti.

fI

v
rs

Échelle du
Territoire

Échelle de
l'édifice

Échelle de

La ville

,hologielurbaineLa typo mor

q

Éche le de

er

AnnéeU:201612017



CHeprRg T : CHAPITRE INTRODUCTIF

Le résultat a abouti à la classification du tissu urbain en l8 classes, que l'on
en six grandes catégories

. les tissus mixtes à dominante d'habitat (centres anciens d'origine rurale, médiévale, îlots
fermés de tlpe haussmannien ou semi-fermés, faubourgs.. .) ;

. les tissus résidentiels individuels (organises ou non organisés, formant un ensemble de

villas, de pavillons, de maison individuelles, jumelées, en bande...) ;

. les tissus résidentiels collectifs (grands ensembles des années 50160170, sembles d'im-
meubles collectifs).
. les tissus d'activités (artisanalcs, industrielles) ;

. les tissus d'immeubles de §?e bureau (tertiaires, équipements) ;

. les équipements publics et/ou collectifs (scolaires, sportifs, culturels, adm istratifs, mili-
taire.. .).

7:.P ntation succincte châ itres :

L'élaboration du projet dans notre cas s'est fait selon trois grands chapi

Chapitre introductif:
Présenter la thématique de master spécifique de manière générale, puis n

choix de la zone d'étude et sa relation avec le thème proposé qui nous app
problématique générale et spécifique et suivre des démarches de mélhodol

Chapitre de l'état de I'art :

Ce chapitre présente les notions techniques de base en relation à notre thème I comporte un
ept de requali-
lyse des

résumé de quelques définitions qu'il expose une approche descriptive de

fication et renouvellement urbaine et enfin développer le thème avec d'un an

exemples des projets présentant des caractéristiques similaires à notre cas d' Cette

regrouper

i."It

phase permettra aussi d'appréhender l'impact des enjeux contextuels sur les

tionnels, spatiaux, formels et techniques du projet

Chapitre du cas d'étude :

Prise de connaissance avec le site à travers deux niveaux de lecture:
l. Le ler hisorique a pour but d'identi{ier l'élément qui pourraj ouer un

fonc-

ture urbaine future.
2. La 2eme appréhende la ville actuelle à travers l'étude de son tissu urbain.

rôle la struc-

et s'assura

nts espaces.
iques

ces deux lectures nous permettent de développer une problématique spécifi
nous appuyons pour entamer le schéma d'aménagement futur en utilisant les
comme base de départ et les thématique d'interventions comme concept. De l' alvse nous
élaborons un plan de structuration du site sur lequel on assurera la continuité I'existant
par de nouvelle voies, voir, alignement et lieux publics. Suite à cela no
architectural. Cela se fera selon un processus qui appréhendera la form

le proj et

que cette dernière s'intègrera dans son contexte.
Cette lere solution est ensuite conftonlée au programme pour définir les di
Enfin, le résultat devra s'harmoniselr avec I'expression des façades et le§ choix
telle la structure urbaine. 

I

7
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cé du vieux bâti dans la ville
outil sanction, mais comme outi
necessité de la « requali

sur la nécessité de « refaire la
des espaces urbains et le

concepts passe-partout, à ne
ce sociale, il est très rare qu'on

» ou « réhabilitation » qui

l' introduction d'outils nou

s a son destin lié à celui de
du port engage celui de sa ville »

le développement urbain donc
il est le cas de nos supports

fonctionnelle entre ville- mer.

parait dès la première recherche
realisés. Cela a été souligné

de traitement d'un objet réel
la ville portuaire de façon plus

urope du nord, représente un
socio-politiques aux intérêts di
de P. BRUYELLE (1994 in. Ces

« le port, organisme technique qui
évolution, le stationnement des
marchandises, (...) la ville
habitants, ses activités ».

s de cette nouvelle economi
seulement une addition d'

et d'outils mais « le port

ire en Europe. Marseille. Cahiers de la

vue de géographe ». Les villes moyenn

AOUISSI Khalil Bachir, encadré par Mr.

ires dans les flux de la mondial

c. Urbanité des cités rtuaires,
.s 2OO7. P 7

CONN

l. Introduction:
De nos jours, L'état de vétusté
de la démolition, non plus
réflexion qui portera ensuite sur

Depuis quelques années le di
des opérations portant sur l'
l'habitat. Comme pour tous les
ment durable, l'Etat de droit, Ia
la signification de mot «
tiques de la ville aujourd'hui.

Donc la ville algérienne nécessi

Alger, comme toutes les villes
J.L. BONILLO (1992) « le
départ, un rôle très important
faut définir les villes portuaires
souligne la dissociation spatiale

2-l: les villes Dortuaires :

La définition de la ville
seule idée, malgré le nombre de
lorsqu'il a qualifié la ville
vanche, les géographes ont défini
l'organisation de I'espacer3.

Le concept de ville portuaire, en
tives entre acteurs économiques
ritoire communla. Selon l'exemp
villes. p.l I 5), la ville-port assoc
conditions précises pour l'accès,
tion, le stockage et le transport
dessus, avec ses morphologies,

La plupart des métropoles im
portuaires.ls Ainsi le port n'est
tructures, de plans d'eau, ou d'éq

11 BoNtLLo L. et al. 1992. Métropole
n'30-31. Parenthèse. 206p.
12 R.Brunet. « Villes moyennes : point d
13 Mémoire de magister, présenté par M
12 décembre 2013. P 15
14 Michèle Collin, Les stratégies des villes
d'Urba-nisme - Université Paris 8, AlvP,
15 EAUDoUIN T. & cotLIN M. & PRE
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UE

le dilemme
>> donne une

à l'ordre de jour
ent de qualité de

Développe-
question sur

les poli-

pagner ces

bâtiments et

le note
ajoué, dès le
ier temps il

'atelier qui

en une
Brunet

12. En re-
point clé de

produc-
sur un ter-

créèrent des
à des

la manuten-
qui se greffe

des places
d'infras-

a

rale,

iété. 1997

ar, Soutenu le

Français

I

Paris, 1997

DEVELOPPEE:

transformations et pour perfectionner Ie tissu de la ville entre l'architecture
les grands tracés de l'urbanisme qui est le cadre de vie quotidien .

2. Concents et définitions relatifs aux thèmes :

non
simple



Ville

Port

mals

rs la

elle
et

et à un imaginaire spéci
acteur essentiel des nouveaux
services. Villes portuaires,

un, intégrant les intéÉts
d'un développement durablerT.

les lieux par excellence de l'
iale et des approches

la ville du futur, interconnectée,
sont des lieux d'essence

nationale et/ ou la pêche.

on avec une histoire, des

à une véritable ville qui font leur
n'est pas un élément homogène,
distinctes et en interdépendance :

n'est pas un élément hom

ialion entre ville et port et I
des voies de transporl lerreslre

IIe une séparation physique
vistes, ce dernier étant

souvent à l'origine au centre-vil

e méditerrafléen à l'époque de Philipe I

oppement durable. (ed.) l'Harmattan (

Ville-Port, pour des projets intégrés Vil
onne-7s 007 Parit Août 2001. P 7

distinctes et en

Ed L'Harmattan, 9

des métiers, à des cultures, à une
Par ailleurs, la ville portuaire est
tion post-industrielle de biens et

valorisent un territoire productif
acteurs et habitants, qui sont le

De plus, Les villes portuaires
environnementale, urbanistique et
tuent, de ce fait, des laboratoires
Cela veut dire que les villes
commerce international, la

Delors, La ville portuaire est une

et ces stratégies complexes
constaté aussi que la ville
imbrication spatiale de deux enti

Comme il est constaté, la ville
une imbrication spatiale de deux

Figure 3 : schéma qui montre la
.face sur lo zone tampon par l'em
siècle.

On observe depuis la revolution
entre la ville et le port à des fins
en périphérie des villes, alors qu'il
pansion d'une ville.

16 F.Braudel, « La Méditerranée et le
1990
17 coLLlN M. ville portuaire, acteur du
tis ,2OO3, p 2O4 .
13 Club "Ierritoires Maritimes".
nale des Agences d'Urbanisme, 1, rue de
le Michèle collin, villes et xv tè-xxè
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la produc-
logistiques

des difïerents

Iogique,
Elles consti
et réactive18.

sur le

Comme il est
une

présente

et port.

de l'inter-
n du l9e

lle forte
plus loin
de l'ex-

Colin, Paris,

aritimes), Pa-

8

Natio-

2-2: la relation ville-mer (port):

très diverses

et
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La relation entre port et ville est flictuelle et antagoniste : la ville un

tacle à la fluidité nécessaire pour siter les flux Mer/terre. La pl marquent
phérie de
la ville et

une coupure physique avec la ville et certains ont d'ailleurs été

la ville).De plus, les ports ont un paysager et environnemental
la qualité de vie de ses habitants ( isances sonores, olfactives...). de nombreux

activités por-facteurs tendent à changer cette vi des choses : I'extension des vi
tuaires induis un rapprochement le, la nécessité de prendre en vue du

développement durable dans les la compétition entre les ports tionnement
en næud du réseau productif logi et de consommation leur pact social

important sur leur milieu (emplois, retombées économiq source de

nuisances et lieu d'implantation d' ivités diffi cilement compatibles fonctions
urbaines, le port est un espac€ lexe.

Lâ ville et ses ports sont et liés dans leurs sou-

vent une limite claire entre les

du foncier, de se développer à
entités. Contraints, notamment du raréfaction

entre le port et la ville est un enjeu
ité immédiate l'un de l'autre, le
portânt auquel comme il est déj

infrastructures de transport (voie mécanique, des hangars d'
nés par la suite) voies ferrée, plus les autoroutes et les voies
pour des raisons techniques vi s'installer dans I'espace tampon

ainsi le 'pignon médian' entre ces

sation entre la ville et le port, elle

devenant
son utili-

de clivage
les nouveaux

on des

demières et
lle et le port

double decalage avec le système
délaissée et non exploitable2r . C in(erface est considérée comme

créant ainsi une interface située à l' de contact des deux systèmes
dernières. Cette interface est

usée principalement comme
de transports terrestres, elle se du tissu urbain et également le se trouve

t car elle
est sans vocation précise, elle entre dans une phase de 'dysfoncti '2o .Ce

portuaire
'affronte-

et portuaire laisse cette partie

ment entre la ville et le port, elle I sépare et décale principalement la front

ville/port dans une ville portuaire

2-3 : Centralité urbaine :

elle le matérialise spatialement.

Le terme de centralité urbaine, a proposée par W. Christaller en I ité est la
propriété, conférée à une ville, d'o des biens et des services à une extérieure,
résidant dans la région com de la ville. On distingue des ni sés de

cenfralité correspondant à des exi de tailles de marché plus ou selon le

coût et la demande du produit, sel Ia plus ou moins grande rareté offerts, qui
se traduit elle-même par une hi e de la taille des centres et de la de leur aire
d'influence. Le concept s'est sé et étendu pour caractériser tou de ser-
vices polarisant une clientèle, par le à l'échelle intra-urbaine, il aussl em-
ployé pour caractériser les faits de
tive résidente plus dispersée.22

de l'emploi qui polari pulation ac-

Dans un second temps il faut aussi développer, expliciter des classiques
lus la notionqui sont la renovation, la

,o cHALtNE c. 1994
,1 BoUBACHA E .D, DALVoULT, et al. 1997
22 Denise Pumain Article 20t4
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besoins du port modeme en termes de mobilité ont généré la création et
(abandon-

entre les deux entités mais sans appartenance claire et ne peut s'y intégrer

d'eau, elle est également considérée comme le moyen principal d'identification du clivage

933 la

et

En
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Le renouvellement urbain est une notion plus large qui désigne une action de reconstruction
de la ville sur la ville à l'échelle d'une commune ou d'une agglomération. Le projet de renou-
vellement urbain intervient sur trois axes : la requalification des espaces colloctifs et publics,
la redistribution optimale des équipements publics et commerciaux, la recongitution d'un
nouveau quartier suite à des actions de démolition ainsi que la revitalisation des polarités

commerciales.

foualilication
elators ae rena-

actuelle et plus globale de la requalification urbain sera précisée dans sa d ition, ses di-
mensions, ses caus€s et enjeux et démarches.

2-4 : Le renouvellement urbain:

Le renouvellement urbain désigne aussi parfois le phénomène plus limité de
de quartiers existants sans avoir recours pour autant à la démolition. On parl
bilitation.

Par dcs actiour dc
rcnourcll&rnt uôait
rcndrc l {rtité: rcjctcc.
polhÉe. oataruioée. uu
élëmca! saio de

l'écos) stc+ê rùüâiû.

Figur4 :: schémos (les opèrotions de rcûouvell+nent uhoin duruble. (lsource: inspift de lo pù|lico'
tion -Alqer 2OO7 rclotive ou ptojet d'échlnge te.hnique entre l univesité technique deWrlin et
I'EPÀU «lo prcmotion du développernent duruble ».) 

I

Le terme «requalification» est défini comme «Action de donner une nouvelle lification ».

«Qualification » est «l'attribution d'une qualité, Nous pouvons en déduire que

tion s'effectue dans une perspective d'amélioration ou d'ajustement en vue de

des critères attendus2s.

La requalification en tant que telle peut porter sur un bâtiment, une voirie, un artier et ses

habitants, etc., au sein du noyau d'habitat concemé. Il s'agit aussi de régénérer certains quar-

tiers de la ville qui présente une déstructuration et un manque d'homogénéité dente au ni-
veau de son tracé urbain ou du cadre bâti.

2-6:La réhabilitation urbaine :

requalifica-
dre à

M. Saîdouni définit la réhabititation urbaine comme (( cette action, assez

cours et la pratique urbanistique, a pour objectif l'intégration de secteurs

73 ln le rcbeft de ld îroîcise ,2Nj &Lororsse en ligne 2ûg

Opératioo dc

rcoourcllcarcot urüair
&rable ORUD.

Dia€ ostic i idcrti6c âtioû
<nr prôlèatc

mrirconcancotal

de

llelrelt
(rbÂnr

RélBbiüÈtioo
Rcstrtrctufâtioû
Rcconvcnioa
Raa!Àstmcti@
RÉaoâag.ûcÀt dc
ûicics...seloa Lj
obj.cdf§ .t ûomrcs ô
<lér'cloppcmt riu'able
Ebaio

Sowcc dc auisancc
Echcllc dc ouisance
Objcctif rcchcrché
Ecehclle & prisc cu
châgè.
Statut du sol tllbâil
Autorité âctcùfi
cotrccmé5
Oüils légilatif!
fiÂâosicr5,
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2-5 : la requalification urbaine :

dans le dis-
marginaux
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abl

ue

'amél

tions aussi bien sur le cadre ph

les objets considérés
confort et d'esthétique pour

considérés comme s)monyme
poussée. Elle peut, par exemple,

le concept de réhabilitation su

oppose à la restauration qui impl

et du renouvelle

on d'

part.
les,
oul

ou obsolète se présente sous

li par les carences de sa

; et celle qui concerne les formes
d'occupants qui ont changé, d'

. Ayant des répercussions m
concerne d'abord les

qualités, pour des raisons liées au
qui doivent cesser I

d'une relocalisation incertaine
er, en comparalson avec une

, ainsi que des charges suppl
difficultés de manutention

déchets)25.

final d'une construction neuve
engendre quant à elle un

puisque I'on reconstruit du
de dynamiques négatives tant
sur un dysfonctionnement glo

de rupture afin de stopper, voire
de la perte de valeur puis de

de changer la ville, de la renouvel
la physionomie des quartiers

sens à la notion de "requalifi
d'intervention sur la ville. Il

éditidts Cosboh, 20æ, p.130

du territoirc uùoîn et égionol, ULG

Ter toriole, 2M.

IC,

en milieu urbanisé

au reste de la ville, par des
cial ».24

La réhabilitation touche
siste à introduire des éléments
la vie actuelle.
La réhabilitation, bien que sou
tat, et en réalité une opération

solidation des façades, etc. Bien
tère architectural du bâtiment, il
tial. au moins des façades et des

3 : Les causes de la

Actuellement ; le cadre bâti

celle qui touche un patrimoine
gradations intervenues, d'une
par des modes de vie ou des
Toute perte d'usage est perte de
d'obsolescence et de dévalorisati
voient leur logement perdre de
environnement, les industriels ou
dont l'emploi est menacé sauf au
que pour eux. D'un point de we
vierge, la phase technique de

donc plus de risques, pour I'
dépollution, frais de déviation du
tiers, charges liées à l'évacuation
Il est cependant démontré que le
réhabilitation. La démolition
réduit le risque de charges
Ces dévalorisations, avec les
pour les biens concemés,
Cette situation implique des actr
mène de dévalorisation. Ce

tants. Car en réalité, s'il s'agit bi
lifier fondamentalement et durab
changer la vie des habitants.
En résumé, la volonté de donner d
urbain" nécessite l'évolution des

1a Mqouio soidouni, élénents dintrcdudion à
15 Holleux J.-M., 2005, orgoùisotion et
26 Permonente du
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sur le cadre

L'opération
utilisables dans

de l'habi-
la restructura-

les adapter à
aussi la con-

du carac-
à l'état ini-

ln:
ES

ou les dé-
caduques

phénomène
qul

comme à son

, et les salariés
l'entrepri se

sur un site

(destruction,
ls de Chan-

re au coût de
20 %o ftais

que
concerne

le phéno-
organisé est

on
de nou-

des habi-
; requa-

c'est pour

llement
ins d'envisa-

non publîé.

11

tion inteme d'un logement, voire la division de l'immeuble en apparement,
des exigences de taille en particulier ; la réfection de toiture, le ravalSment,

présente plus d

du

appelé "phénomène de requalification et renouvellement urbain".
Les interventions de ce phénomène empruntent plusieurs voies et vont de la
des immeubles de logements, l'amélioration de la desserte des transports, la
veaux services publics, à l'implantation d'entreprises et l'accompagnement

de

et
agit
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ger la fabrication ou Ia démolition des objets urbains comme des objectifs "pn soi" mais plu

tôt de mettre cette production au service de priorités qui intègrent à la fois le fonctionne-
ment urbain, le développement économique, l'anticipation et la correttion dcs dérapages so-
ciaux.
4 : Les enieux du renouvellement urbain :

ttS tNlEUx OU nENOUvt tLt Mt l\,T UR8ÂlN « DURAAII ,

uaEa{tSIlQUt lolrll L to«AL r(o oineut ltaÿr8olltat

Tobleou l enieux du renouvellempnt urboin I I I

source: Ropport intermédioire "1fi enieux du renouvellement urbailluroblel ", CSTB, Lobo-

rotoire de sociologie urbaine gén(rotive; N.THOMAS ; JUIN 2017; P$-7 I

Cohésion sociale e! tprtliûsuala i
L'enjeu de la cohésion sociale et t€rritoriale suppose des attitudes d'anticipation, de répara-

tion, d'intervention lourde destinée à la recomposition de tissus urbains, mais aussi la mise
en place des conditions d'un accès optimum aux services urbains.
. Développement social et économique :
L'enjeu du développement social et économique suppose de débloquer les situations pour
organiser la mutabilité des espaces, de créer des opportunités foncières, d'insaurer des mé-
canismes de marché tout en conciliant le droit au logement et le droit à la ville dans la pers-

pective de mobiliser les ressources du droit commun.
. Développement durable :
L'enjeu du développement durable suppose une recherche de l'eflicacité écorfomique en in-
tégrant la concurrence entre les terriloires mais en prenant en compte correctement les im-
pacts (coûts, économies, plus-values) extemes, sociaux et environnementaux, une recherche
de l'équité sociale, la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. le développement des

services, l'adoption d'une attitude raisonnée dans le domaine de ['environnenrent (urbain et
social) en veillant à le préserver de dommages graves et irreversibles.

5 : Les enieux de la requalilication urbaine :

- De multiples enjeux de requalification :

- Mieux maîtriser l'étalement et l'émiettement urbain,

- Optimiser l'utilisation de I'espace intra-urbain (limiter les effets de coupure lrrbaine ou de
barrière - cas des fronts d'eau),

- Réduire les consommations énergétiques.

- Valoriser I'image d'une ville, et en préserver

- Améliorer I'environnement (actions de dépol

- Recreer des espaces agricoles de proximité.

- Favoriser le développement économique et social (nouvelles activités)

- Renforcer la dynamique locale et la participation démocratique des populati
développement participatif)
. Les problèmes majeurs de la requalilication :

- la maîtrise du foncier (la propriétf foncière, premier obstacle...)

le patrimoine bâ,i ., J,*g".,|
Iution). la santé et la slurité dls
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en fonction du projet, de la

pollution pour définir qui doit

la nécessité de requalifier les
que guérir », plusieurs q

lement ou totalement abandonnés

on risque-t-il de nuire à l'espace

il trouver place dans un
d'identifier les éventuels prob

en jeux et de prendre les meill

s problèmes existants, les
aussi les atouts sur lesquels

ultérieure pourra se faire
par un relevé sur Ie tenain. Cel
zone d'étude peut être appréh
cadastre, etc.). On y repère les é

et des fonds de plan à util

ce qui existe?

tion urbaine :

rver et con§igner lesFiche méthodologique: O

1. Identifier et décrire la stru
La description du quartier mettra
espaces publics de differents
espace vert), les bâtiments publ
merciales, industries, etc.
Elle peut déjà être largement con
IGN au I : l0 000. Une

2. faire une visite de terrain :

Noter les informations sur un p

- les bâtiments totalement ou
- les bâtiments mal entretenus,
- les dents creuses (terrains
portant des bâtiments délabrés ou
- les changements visibles de
du logemen! division d'une mar

Repérer

lics ou- les

évidence la structure du terri
et de différents usages (gare,
culturels ou sportifs, ecoles,

te « en chambre s à partir des
sur le terrain viendra la comp

cadastral. Prendre des photos.

dégradés ou en ruine ;

isolés déstructurant le bâti), les

on des bâtiments (rez
unifamiliale en plusieurs lo

re du quartier :

lement inoccupés;

ruine).

entretenus ;

surfaces

n com-

- le financement de la requali

- la dépollution :

. Problèmes de la variabilité du
techniques employées
. Problème de l'imputabilité de I
collectivité?

: Les démarch d

Suite à ce constat sans appel m
le dit le proverbe « Mieux vaut
o Quels sont les espaces bâtis

Quels sont les bâtiments parti
d'une nouvelle affectation?
o Tel projet de nouvelle urbani
au contraire renforcer et compl
o Tel projet non encore localisé
Répondre à ces questions deman
d'étude, de comprendre les

6-l:O ITET :

L'observation permet d'identifi er
effets d' entrainement négatifs,
marche de requalification, une
état des lieux passe

paré. La structure territoriale de
analyse cartographique (carte
zone d'étude On prépare alors l'i
le terrain.
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Sainte-Croix

etau quartier un caractère
participer à l'amélioration

des noyaux habitat eu Wall

non le CPDT,2OO3d'

- les éléments remarquables qui
de mettre en valeur car ils

Partoune C., 2008 Le re
note de cours

en Sciences

bâti. d'autres élémens peuvent
étudié. La grille suivante

et abandonné, il faut établir un
nécessaire pour comprendre les

â chaque cas.

le bien se

l'étranger;

être

Les acteurs

Qui est propriétaire du bien ?

dégrader?
Les propriétaires peuvent être
des sociétés commerciales... Les
multiples:

difficulté de gérer le bi
bien en indivision;
.menace d'expropriation;
attitude spéculative;

manque de moyens
La dynamique économique
Constate-t-on un déclin ou un

Quelles en sont les raisons?
Le déclin économique peut être

la fermeture d'une activi
une inadaptation des

une diminution de la cl
o des diffrcultés de parcage

a

a

a

uoi ce(s) propriétaire(s) aa-il (

personnes privées, publiques, des
sons de l'abandon ou de la

parce que le propriétaire est âgé

d'activités économiques?

a:
qui jouait un rôle «moteur» dans

à l'évolution des activités.

28

pour intervenir...

de passage.

se par des objectifs clairs, établls
du territoire et en con

) ou indirectement

op. cit.Extrait de cDF (conférence

Conférence Permanente du Dével

nente

)

ayant
avec

En complément à l'observation d
mieux cerner la dynamique du q
sion pour caractériser tout
6-2 : Comprendre :
Après avoir identifié le bâti
tifier les causes. Ce diagnostic
aboutir à la solution la plus

6 -3 Àeir :
Une solution appropriée se

connaissance des outils d'am
acteurs concemés directement (

27 Trois étapes préconisées par CPDT,

ment Territorial, 2003)
23 Trois contSees CPDT,
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afin de
isée par exten-

pour en iden-
cours et

bonne
nombreux

le projet.
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du

Comme nous l'avons vu précédemment à l'aide d'un tableau, les causes d'abandon et de dé-
gradation du milieu urbanisé peuvent être classées en cinq catégories à analyser à differentes
échelles.Chaque élément peut donc faire l'objet d'un questionnement.



pour que I'opération soit
et long terme. Les objectifs

les variables. Les problèmes
. La stratégie et les moyens à m

préventives (gestion

) se distinguent des actions curati

selon les valeurs, le moment et

aménagement du territoire et
s'est adaptée à son

et par leur échelle d'
(stratégiques, normatifs et

de I'Aménagement du T

nibles :

ues et

ptions attachées à

différents: l'échelon régional

, l'échelon communal oir la
un document ne dewait pas

(région supérieure à la
règlement)30.
nature stratégique et indicative

ques qui précisent I'
développement des activités

abusive d'espace. Ces docum
normatifs définissant les spec

ique et acoustique, accessibil
et les inondations,

sélectionné quelques exemp

En efet, les plans (année seplonle) onl
soient rews dans leur ense ble

respecté les prescriptions du SDEC

de ro ets

2009, CWÀTUPE

notre site :

it, eæ.).rr

6-3- Iixer des ob
Requalifier un espace bâti
globale de la zone conc.ernée à m

ralement de types différents et à
d'une ampleur limitée ou se cum
aussi d'importance variable les
dations, améliorations de l'exi
sont plus complexes à
A noter que la stratégie choisie
décision.

6-3-2 : Connaître et
Les compétences relatives à
été régionalisées, chaque ré
tils assez similaires par leur
Les differents outils d'
dans le CWATUPE2e (Code wal
Patrimoine). Ces codes fixent les

Ces outils.

6-3-3 : les outils ,

Ces outils sont établis sur deux n
s'applique à tout le territoire
chaque commune Sauf déro
contraires au document qui lui est
rieur au plan, lui-même supérieur
Les schémas sont des documents
et les priorités du développement
Les plans sont des documents
semble du territoire, afin d'assurer
monieuse et d'éviter la
Les règlements sont des
et de leurs abords (gabarit, qualité
bilité reduite, protection contre les
télécommunications, limitation du

7. em les théma u
Afin d'enrichir notre étude, nous
tant des caractéristiques similaires

2e *rÿice public de Wallonie(lo Belgique)
4 Ce pinciry théolique est à utoncer dans
(ahnée noûante sans pow autant qw les plans
!1 A noler Ete ces schémas régionaû doiÿent
del
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et dans le
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vre sont donc
on des dégra-

procédures
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sont définis
eetdu

ementatlon
est propre à
ptions

supé-

les objectifs

I sur L'en-
manière har-

de loi

a mo-
électricité et

presen-

les schémas
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temps doivent être clairement établis. Les problèmes identifiés lors du

en

dont

contexte, on

la

humaines

I

été établis
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7-1 : Exe le2: ro e OSE.LYON 2001-2020
baine du quartier de Mermoz N Lyon 8ème

Cependant, ce quartier possède un
par les TC et très accessible en voi

très

potentiel en terme d'accessibili
D'autre part sa proximité avec

vation ur-

ville Mermoz
nom acteurs

Celui-ci ins-
de loge-

ais aussi de

de Mermoz

ville delyon
échelles: A
ont Mermoz
manque de

étonne diffi-
tés sont
peu attrac-

en desservi
ents tels

ique. Cette

tr I

Figurc' : Le quoftier ovont le pajet de ld

7-l-1 : Contexte de I'opération : Le projet de rénovation duq er de Mer-
moz Nord s'inscrit dans [e grand projet urbain du quartier Mermoz, ce tire de la
politique de la ville de Lyon depuis 1985, piloté par l'équipe "contrat
", le projet de renouvellement urbain de Mermoz Nord fait intervenir
notamment I'OPAC du Grand Lyon qui est le bailleur social
truit un programme de démolitiorÿreconstruction et de réhab

commerces, de déplacements et de requalification des espaces publi

a-. ,4.-aaa-.-.a--.a-

Figurc 5 : Plon de compositioh de I'orchitecte
TIER (source: Dossiet d' Opétotion )

Figure 6 : Aperçu des bôtitn
notd (source: Dossier d'l

8ème arrond
vent se lire sous d

l'échelle de l'Est du 8ème, le quartier est enclavé, d'une part, au sud,
i Pinel, barrière physique forte entre Mermoz Nord et Sud, et d'autre

7-l-2 : Diaqnostic. oroblématioue et obiectifs:
Le quartier Mermoz Nord est situé à I'entrée Est du
Il se caractérise par diverses problématiques qui peu

liaison avec les quartiers pavillonnaires voisins. Il en résulte une
cile et un enclavement du quartier. A I'échelle de Mermoz Nord,
présentes ; cette absence de mixité de fonction rend le quartier peu
tif, ainsi qu'un habitat délabré et vétuste.

fort
ture.

que : le parc de Parilly, la nouvelle athèque, le nouveau quartier h la résidencemédi
e, luiuniversitaire, la piscine du huitièm confère un caractère attractif et

caractéristique est accentuée par sa situation entre deux pôles

Annee Universitaire :2A16 I 2Ol7 16
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ment pour lequel il recevra des subventions de I'ANRU.
Le renouvellement urbain de Mermoz Nord intègre donc des enjeux d'habitat
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Fiqurc 8: Plon de situotion àllEchelle dàl'agglornéfttion
(source: Dossier d'Opèrotior[l I

on des

.Désenclaver physiquement le quartier et renouer des liens avec les quartiers

.D).namiser et rendre le quartier attractif, par une implantation d'activités, et

7-1-3 : Obiectif du Droiet:
lvoisins

['r,nénagement
d'espaces publics attractifs
.Améliorer l'habitat pour assurer une mixité sociale

7-1-4 : Princioes d'orsanisation spatiale:
Pour répondre aux objectifs annoncés, le projet Osmose engage un certain nornbre d'actions.
. Développer une trame viaire interne clairement définie, structurant le quartier en îlots,
. Travailler aux limites du quartier par des percées physiques sur l'extérieur, offrant une
perspective viaire entrante sur le quartier.
. La création d'un réseau d'espaces publics fonctionnels et hiérarchisés, en lien avec

Le contexte et les pôles environnants de Mermoz Nord.
. Penser à une transition progressive du bâti avec le contexte urbain environnant, pour une

meilleure intégration paysagère de Mermoz dans le 8ème arrondissement.
Le projet Osmose s'efforce d'offrir une dynamique inteme au quartier et de lui appor-

ter un caractère attractif:
. Il prévoit la création d'une façade urbaine dense le long du boulevard Mermoz.
. Les rez-de-chaussée de ces noweaux bâtiments Ie long du boulevard serortt proposés

pour I' implantation d'activités tertiaires
. Un traitement spécifique des espaces publics le long de cette façade urbain .Le
renforcement de I'attractivité commerciale du quartier se fera par la réimpl
commerces de Mermoz Nord.
Enfin, cet objectif nécessite un changement d'image du quartier qui sera appo
nagement d'espaces publics attractifs, Afin d'améliorer l'habitat et d'assurer
ciale au sein de Mermoz Nord, le projet prévoit une intervention sur le bâti ex stant

par I'amé-
mixité so-

1i"§{., ligure9: schémas de coûposition urwne.t èlë
gromme tsource: Dossier d'Operuuotlluin 2006

\ \
- I

Annee Universitai re : 2O16 / 2017 t1
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Pour répondre à cet objectif d'ouverture du quartier, le projet OSMOSE propobe un bâti à

échelle humaine, en lien avec celui des quartiers environnants, c'est-à-dire en fansition pro-
gressive vers le bâti environnant.

-

Figurel1 : ,chémos des percées vers I'extë eut du quoniet (source: Dossier d'opétotion +in 2006)

tr

J

c, rr

b*

§

//

tr

Fiqùre11 : Houteurs des bôtiî*hts (soutcÈ: Dossiet

d opétotion Juin 2006) I I

tOrr.

I
ô

Ë=i
a

'l'"'
!ri',r

,. -1. ,:

À, a,
Au sein du quartier, le projet comporte l'aménagement d'un réseau d'eryaces phblics diver-
sifiés, attractifs et structurants, dont l'aménagement est en lien avec les besoins et les usages

des habitants. Constitué de deux espaces majeurs, et de quatre espaces publics d'échelle plus
locale, ce réseau permettra, d'une par! de déterminer des parcours et des séquences au sein

de notre quartier, et d'autre part, de favoriser les lieux d'echange.

l ri r
-

r
r

t

^ t
,

Figure 73 : Distinction des e$lpoces privls et pubtics
(source: Dossier d'Opérotiolll I

''r!
7-2 : Proiet urbain euro-méditelranéen à !Iarsedle{199520301
7-2-l Présentation du ro et euro-méditerranée n est un
projet de renouvellement urbain du centre-ville de Marseille. lx ans, ce
programme d'envergure intemationale engage la réhabilitation d'un périmètre de 480 hec-

tares au cceur de la métropole.

Annee Universitaire :2O16 I 2017
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Figurc 72 : Réseou d'espoces publics développél ou
sein du quorliet (soutce: Dosset d'Opétotion Jtln
2006)
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Ices publ

{illiârds

trres
r0

:+100(
000 m'1

i:+200

d'Euros

m1

60

Progrrmme:
Superficie : 480
Log€mcnts : + l8
Bureaux st
Commerces : +
Equip€ments publ
Espaces verts et
hectâres
Ernplois:+35000
Habitants;+3E00
lnvestisscmeols : 7

ms de
lle et

entre

au

la

que

tout

méditerranéen pilote aujourd'
urbaine d'Europe du Sud sur

ls sous occupés situés en cæur
commerciaux et résidentiels.

en liaison avec les quartiers

dégradé en créant un quartier
le et en diversifiant les modes

publics et du maillage vé

a vise plusieurs domaines :

un espace urbain existant, pl
et de faire intervenir les grands

un souflle de modemité à la

de Ia ville et fondent son
de rue. La façade maritime tran

forts, portés par des

, Yves Lion... Elle s'inscrit
et de réaménagement de I

Figurc 16: Aperyu desîutnts
(source : Plon d'otuénogement

tales européennes

tion eurc-né-
ée.com)

litain.

rraneen

qualité de vie:

le port

Fiaurc 74: cofte d'limitotion
diterronéenne (source ÿ,/tÿt t

7-2-2 : Nature du

de lo zone d

proiet:
tion de rénovation et requalificati
mation des grands terrains
de nouveaux quartiers écon

7-2-3 z Obiectif du proiet:
l. Etendre le cenke-ville vers le
2. Promouvoir le rayonnement
3. Assurer la mutation de ce
fonctionnelle, sociale, générati
4. Traiter l'interface entre la ville
5. Renforcement de la trame des

7-2-3 : Mission d'euro-méd
L'opération d'euro-médi

Architecture:
Euro-méditerranéen a choisi de
lerritoires oir tout serait à
sur les prestigieux projets pour
cité phocéenne parmi les grandes

Architecture au serrice de
Les espaces publics organisent les
compositions urbaines et ambi
la ville et la marque dbbjets arch
ternationale : Zaha Hadid, Jean N
de réouverture de la ville sur la m
port.

Figurc7s : lnsulfler des équ ipements
moderne (source: Plon d'oménogeûent Mots

grande opéra-
de transfor-

y développer

la mixité

'investir des

'arch itecture
lacer ainsi la

vers des

de
notoriété in-

I'objectif
ville et le
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7-2-4 : Logçnqenlt§: Euro-méditerranéen accompagne ses opérations de gement

par des actions de éhabilitation eÿou de mise en valeur des sites et du
témoins de la diversité de I'histoire de Marseille et de son identité.

lne exlstant,

L'un des objectifs majeurs d'Euro-méditerraneen est de faciliter la vie des tants et de fa-
voriser I'attractivité du centre-ville, en construisant en priorité de nouveaux I

L'opération alimente ainsi l'offre de logements en centre-ville (Depuis 2006,
compte 5000 nouveaux arrivants par an).

7-2-5: Emploi: L'implantation d'entreprises est particulièrement dans :

Le transport maritime et messagerie ; la banque, I'assurance ices financiers

; le tourisme et croisières ; les télécoms et multimédia : 3 500 à 4 000
plémentaire en 2012.

plois sup-

. Les domaines de I'hôtellerie et des commerces : 3000 emplois suppl entaires dans

les nouveaux hôtels, les commerces, réhabilités de la rue de la Républ que ou encore
les nouveaux commerces des Terrasses du Port.

. Les emplois sur les chantiers : progression de 1000 à 2000 par an, so 3à5foisplus
qu'en 2007.

7-2-6 : Economie: Le nouveau pôle économique de I'Europe du Sud méditerraneen

est devenu le plus important quartier d'affaires de centre-ville d'Europe du S , principale-
ment dans les fonctions centrales d'entreprises, les services au commerce onal, les

activités financières et les entreprises des TIC (multimédia, télécommunicati
suel) faisant de Marseille une métropole à dimension européenne.

, audiovi-

Figure 18 : Nouveou pblç que de I'Europe

com)( so u rce : www. e u romÿlte ro nné

ents.
lle

rigurelT: schémos repflsente I
(d'octivité et nombre dlAmplois

{sou rce, www.euromifiteronn

e cteut
2007

ee n)

Touri5me / Ioisi15 (donthôtelsel rcstaunît0

[ullu,e

u5 mtmPÂüI stfiür§ D'rc Y|II
([0fl brc d'emplorsen 2m7)
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Ie périmètre d'Euro-méd
d'affaires une plateforme d'
économique de la France, et
Europe, Marseille dispose de
rmer et concretiser sa vocation

a réservé une place

permettant d'amélio
des transports doux, les
en ville" et le "sentiment de

par les espaces verts
tels les jardins privés et les p

publics Dans le but d'amél
itenanéen crée et réhabilite plus

de transports et dépl
-modalité et transports doux. .
les nuisances des flux

exemples nous constatons que les

e et la qualité de I'espace
qui sert a perfectionne la qualité

cemer à I'opération qu'on

de masse par traiter I'interface
opérations de démolition au

par une implantation d'acti
oration de la gestion des servi

vtse:

existantésvt ourdes tes (

de la ville.

des quartiers.

sociale.

Pour répondre à cette croissance
sont attendus. A proximité du
diterranée. Au sein de la 3e régi
plus grandes opérations urbaine
métropole sud-européenne pour

7-2-8 : Culture: Euro-médi

gétaux mais englobenT aussi les
citadins comme le dével
la securité... Le concept de "
de vie des citadins est tout autant
présence d'autres sources de verd
ment des espaces publics... Les
occupants des qua(iers, E
publics et de services de proximi

citadins, la mise en place d'une
: . Une accessibilité renforcée mu
tructures de transport pour
lamment pour les entées et

8: Conclusion.
D'après notre étude analytique
lement et la requalification

Le développement
Amélioration de la mixité

. Amélioration image de vil
Donc, ce chapitre servira surtout
cas d'étude qui sert à déplacer les
cer par des activités liées au touri
et cette action permet à appliquer
Dynamiser et rendre le quartier
d'espaces publics attractifs et I'
de I'habitat pour assurer une mixi

Annee Universitaire : 2016 I 2017
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hôtels
Europe et Mé-
ent d'une des

d'une grande

Parce que
projet vise à :

espacgs ve-
té de vie des

fs, la propreté,
au cadre

lic que par la
pagne-

de vie des
d'espaces

ité de vie des
grace a une

des infras-
lle, no-

du renouvel-

uer sur notre
les rempla-
le et le port
et abonder

pements et
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7-2-7 : Une nouvelle vitrine touristique
Plus de 4 millions de touristes dont près de 700 000 croisiéristes ont
2010 (+10 % par rapport à 2009).

. Soutenir le tissu culturel et artistique local.

7-2-9 Espace vert: La notion d'espace vert ne comprend pas uniquement

la vitalité du secteur artistique et culturel est le moteur de son dynamisme,

. rassembler la plupart des équipements culturels majeurs de Marseille

7-2-10 Transport /Déplacement: Dans le cadre d'amélioration de la

la

etl
et des
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l.1.1. Présentation du site :
Les quartiers HAMMA HUSSEIN DEY couvrent une superficie d'environ 7 Hectares

une population estimée à 117.000 habitants, un nombre de logements de pl
nombre d'emplois de plus de 4.000 tous secteurs confondus.

de 20.000, et un

l.l.2.Le périmètre enslobe plusieurs ouartiers :

l: IER Mai

2 :El Hamma.

3 :El Annassers.

4 :Hussein Dey

5 :Brossette - Cote Rouge.

6 :Le Caroubier.

l.1.3.Situation de l'aire d'étude :

Figwe 19 : Disposition des qudrtiets (Communes: BPlouizd ussein Dey)

Soüfce : lnstitut Notionol de Coftogrophie et de flllÉdétect (Modiliée pü l'outeut)

Centralité dans la ville dans le sens de
l'extension du futur centre urbain de la
capitale.

Une situation dans le champ vizuel des
grands projeæ qui devront rehausser
l'image de la capitale (maqam echahid,
complexe Riadh el feth, hôtel Sofitel,
bibliotheque nationale).

Un espace urbain occupé par des
activites secondaires et d'entreposage
sans rapport avec cette situation centrale

L'existence d'énormes disponibilités
foncières sous forme de terrains mal
occupés (hangam --constructions vé-tustes

-activités nuisantes non ren-tables)

L'existence de fiiches urbaines à la suite
des differentes opérations de d&nolition
engagées par la Wilaya d'Alger, les travaux
du métro.

Figure 2 Photo de lo commune 
\ouizdod

source : P.D.A.U d'Àlger. (zou, )vrit). wit d'Alget

AnneeU:2016/20t7 22
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CHAPTTRE 3: cAs D'ÉTUDE

2. Délimitation de terri
toire:
Le territoire algérois fait partie du
complexe montagneux de I'Atlas
Tellien.32

« Alger s'appuie sur le massif
de Bouzareah, englobé lui-même
dans la masse des coteaux du

Sahel...au sud la plaine de Mi-
tidja ; large fossé entre le Sahel et
l'atlas »33

A partir des limites naturelles du
massif du Sahel qui est délimité

Figure 21 : Déliûitotion du teritoite
région-ville-quoftier

OUE EL HARRACH

lger métropole,

OUET'

o

d'Alger Source :

-Harrach dupar la mer du côÎé Nord, Oued Mazafran du côté Ouest, Oued El
compte de la bande de la plaine de Mitidja du côté Sud.3a

*i f,
I

I

I

Figure22 : Délinitotion dLtte.titoire d'Alger - Source : Google lmoges

3. Situation du site :

3.1. L'échelle mondiâle : Situation de la ville d'Àlser :

Alger se trouve dans une situation géostratégique très favorable : capitale de AIgérie l'un
des grands pays de l'Afrique du nord, une des plus importantes villes du M
I'Europe et de I'Atlantique

, proche de

32 René LEsPEs, Alger étude de géographie et de l'histoire urbaine, Edition ALCANE, 1930, P
33 Alger métropole, région - ville - quartier, Edition EPAU SIAAL, 2om, P 8.
ÿAlger métropolg région -ville - quartier, Edition EPAU SIAAI 2000, P 15.

57.

23

2.1. Situation stratésique :

Alger, ville portuaire, fixée depuis une urbanisation antérieure, doit sa naissânce sans doute
aux caractéristiques géographiques du site : sa topographie, son orogenèse et son système de

communication. Alger a de tout temps joué un rôle maritime majeur. Son port a été le premier
vecteur de son urbanisation. Il demeure ainsi la tête des échanges extra-maritimes et octroie à
Alger un attrait particulier dans tout le bassin méditerranéen. 35

iôté 
Est, tenant

&

3

)

Annee U:2016/2017
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- 
La baie d'-{lger
La parie mn urbaaisée (tlaqaa-
Bordi El Kifaa)

Figure 24 : Déhmitotion de 10 boie d'.Alger /sourc

Approche urbaine :

FigurcB :ly',lget à l'è{helle mondiole

,.*r" , uLLn, ,rnÀet Joite por t'outeuî

o

3.2. L'échelle rationale :

Alger se situe au centre géométrique de la côte algérienne, elle est bordée au nord par la

Méditerranée. Elle est composée de plusieurs communes parmi elles « la commune be-

louizdad » cette dernière incluse notre aire d'intervention « quartier du hamma »

Le port L'aÊrTPrt

I

s \.'ores lrpsrtantes tl!
Eorth et loite pot I'outeul]

Oued

La rrilala
d'Alger

El HarrachLe
e : Gaogle

4. Analyse territoriale :

4.1. Structure nâturelle du ter-
ritoire de la ville d'Alper :

Est exprimee par les cours d'eau et
les différentes crêtes. oir la crête princi-
pale dite « ligne de separation des eaux
» représente une ligne de points hauts
du reliefséparant deux versants opposés
sur lesquels coulent les oueds et les

cours d'eau vers les fleuves et la mer.

-1.tI

Fiqurc 25 : Sttucturc du teïitoire d'Akkt /Sourcl : Alget métropole, té'
gion-ville-quoftier I I

,{:
lt

Année [] : 2016 / 2017
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CHAPITRE 3: CAS D,ÉTUDEI

La le phase : L'homme s'est aPPro-

prié le territoire par les de la crête
principale

La 2e phase : L'apparition des Par-
cours de crêtes secondaires reliant le
parcours de crête principal et les éta-
blissements de haut promontoire.
Puis se déplacera en contre-crêE re-
liant le noyau aux autres points stra-
tégiques.

La 3e phase : La naissance des par-
cours de contre crête locaux, suite à
des raisons d'échanges entre les éta-

blissements de haut promontoire, et la
naissance des établissements de bas
promontoire

La 4e phase : Creâtion d'une voie le
long du littoral

I-Dely Brahim2-Ben Ak- 3-Bir Khadem4-Hydra
5-BirMouradRai6-Ain 7-Bouzreal8-ElMouradia
9-El Madanial 0-Koubal l-Shaoulal 2-Zeraldal -Staouali

Figute 25 : SttucTùrc du teftitoirc d'Alc,A, /Sourcel Alget métrcpole,
ftgion-ÿilleguoftiet I I I

J

to

Modù|. de 9ærl!

.-- Mê3.- môatraL

ù!ùp-.'...

la

J

ill'*--u.::.::--

T

-

4.3. Structure urbaine de la ville d 'Àlper:
4.3.1. Module de dédoublement :

ta baie d'Alger s'est développée selon un processus de formation et de transformation
basé sur l'hypothèse de modularité (le dédoublement) conditionné par la morphologie de la

I

a

rr,

7/
_ra

tI

a

id'
a I

figute 26: Module de dedoublement 
I

source : Lo synthèse de lo structure de lo boie d'Alger Source du fond : corte d'Alger de INCT 
I

ville, et assuré par un module de base élémentaire qui correspond à l'oiganismp urbain de la
Casbah d'un module de 900m de dlmension, l'équivalent de la d istancp qui s{ trouve entre
BâbAzoune et Bâb El Oued.Les dédoublements ont été marqués par de§ articulations « axes

4.2. Les phases de structuration du territoire :

I

I

3
,o

r_

-r_

r.--

.Sr.
T

î

- --'-: .
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CHAPITRE 3: cAs D'ÉTUDE

de dédoublements » qui délimitent les différentes entités et relient le centre la périphérie. Ils

sont souvent matérialisés par des points de départ « HAUT » et points d' vée « BAS ».

5. Lecture du rocessus d Formation et transfo rma de ville d' r
Etudier la genèse du quartier de El Hamma renvoie à étudier celle d'Al qui est son aire

d'influence; on développera la genèse de la baie d'Alger en parallèle a l'évolution du

quartier d'El Hamma pour mieux comprendre les différentes étapes du sus de forma-

tion.

I -. .-.,.' -

r€

Figurc27 : Alget Période phénicienne

Source : tnstitut Notionol de Cortogroptle et deTélédétec'
tioô (Modifiée por I'outeut)

Fiqure 28 : Alger Périoddlpmoine
Source : lnstitut Notionolùe Conoq
tection (Modifiée por h[[ur)

I;
§

ie et de Télédé-

)

A- ), ))

t
{

I

I
II

I
)

""Ç
a rËÈtriè^ ôê,àê,!

- 
rsrBrt!, ,rtE Èa.b.

ô

Fiqure 29 : Alget pétiode orobo berbèrc

Source : tnstitut Notionol de Cortogrophie 
ltde 

Télédéte.

tion (Modiliée pot l'outeut)

*
Figurc 30 : Alger-période oMnone
Source : tnstitut Notionolde Cortoqrop

a

Annee U : 2016 /2017
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5.1 : Période précolonial:
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CHAPITRE 3: CAS D,ÉTUDE

5.2. Période coloniale :

.1832-1846

Elargir les voies bab el oued et bab azoun et création de la place de gou

Remplacer les murs de remparts par des axes

Création de jardin d'essai

Construction de cartier d'lsly

Implantation de I'arsenal et le CDM

' 1846-1895

Creation du cartier Mustapha

Création d'industries au cartier du hamma Ainsi que la création du port et d

r 1895-1936

Creation des HBM L'urbanisation total du jardin d'essai - Extension du

,1936-1962

Extension total du port -Création des HLM
. 1962-nos jours

La création de nouveaux équipements indique une volonté de créer des re

traliser l'hyper centre d'Alger d'une certaine manière.

Cartier

t

I'habitat

et de décen-

a

I7,

"tX

Fig

;l

31 : corte de synthèse d'évolution de loville d'Algel /Source : (Modiliée por l'outeut)

L'étude sur les différents parcours existants à Alger est demandée, tout
parcours matrice, d'implantation et ceux de liaison, afin de comprendre
rarchie de ces derniers.

en di guant sur le
la log ue et la hié-

Après les extensions successives qu'a connu la ville d'Alger, le tissu a

à une autre, La ville à I'intérieur des murailles : " la Casbah "
J.J. DELUZ souligne qu'à cette époque la ville s'organise en deux

hangé

s

Annee U:2016l2Ol7
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6. La lecture du tissu urbain de la ville d'Aleer :



CHAPITRE 3: CAS D,ÉTUDE

Les rues de la ville precoloniale
étaient étroites, qui ne permettent pas le

passage des convois et des chariots.

Des opérations sont été lancées dès les

premières interventions de la periode
française : élargissement des voies
principales, et créer une grande place à
I'endroit de leur confluence.

Percement de nouvelles rues : Rue de

Chartres et la rue des consuls, et créa-
tion de la place de Chartres non loin de

la place de Gouvemement.

Le tissu dans cette phase est un tissu
organique, il a connu une densification
à I'époque Ottomane et puis une
restructuration à l'époque de la colonisa-
tion.

r Parcours matrice : les parcours matrices sont:

La rue de la citadelle (actuel rue Sidi Driss Ha-
midouche).

La rue de la porte neuve (actuel rue Riah Ra-
bah).

Parcours d'implantation : parcours perpendicu-
laires au parcours matrice.

r Parcours de liaison : ou parcours de raccor-
dement, ce sont qui relient les patcours d'im-
plantation.

Parcours de restructuration : à I'arrivé des colo-
nisateurs, il y a eu un déplacement de polarités,
des parcours de restructuration ont été taillé sur
Ie tissu initial : '

) Rue de Chartres (actuel rue Amar Al
Kama).

) Rue de la Lyre (actuel rue Ahmed Bouzrina).

) Rue Randon (actuel Arbadji Abderrahmane).

.::::- ll "1"_;4,
Fiqure32 : Typologies des porcoùb (1516 -18j0)source:
tnstitut Nationol de Conogropnfilt ae reÉlétection (Mo'

diliée pot t'outeui I I I

g'.

§I

2
l.t

§
l'.#l''

t\

"q
,1

r ltrr( linl. l)r.rlll,_ r'-,..,JL ,,,..r,,
r'",.,',ll .r',,.t

.i
'lr.-.....*i .h r'-.f.."

l.ÙIans$l Iffi
Notionol de cortosroblie et de l4tédétectiontt

On peut noter donc deux modes d'agrégation, car dans le tissu de la casbfh, il est diffi-
cile de catégoriser les ilols.

Agrégation dos à dos, à deux rangées, Agrégation avec impasse, à 3 rangées du plus.

La deuxième muraille , I

Par la suite, la croissance de la ville d'Alger était plus orientée vers l'est, car la morpirologie du site
du côté ouest a paralysé et interrompu Ia croissance vers ce côté. Ce qui a perrnis la {onstrucüon de

la deuxième muraille.

Année [J : 2016 / Z0l7

. La partie basse (wtaa) et la partie haute (djbel). (Cité auparavant).

6.1: Hiérarchie des parcours dans la casbah d'Alser :

.l
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CneplrnE 3: cAs o'ÉTUoE

_.8I

Une nouvelle agrégation diatomique se forme d'une aire culturclle diffdrente, le rype

d'agrégat et le type de bâti changent par rapport à l'ancienne ville.

Le tissu de cette phâse est un tissu régulier (maillage d'lsly).

ir

Figure 34 : Typologie des porcou6 d4 7gème siècle/source : Thèse de nogistèrc (oPlifie pot l\uteut)

6-2 : Hiérarchie des pa rcours dans la 2ème muraille :

Parcours matrice : dans cette partie c'est le parcours preexistant, la rue de Constan-

tine.

Au niveau de cette nouvelle muraille, on remarque l'existence de deux zones d'expansion :

La partie plate et la plus proche de la mer, avait été réservée à l'armée.

La partie accidentée été réservée aux habitations.

Dans la partie opposée le quartier de Bâb el oued, la construction se dévoloppa plus len-
tement.

. Parcours structurant : planification d'un nouveau parcours poltant l'édification la rue

d'lsly- (actuel rue Larbi Ben M'hidi).
. Parcours d'implantation : le tracé de ces demiers est planifié.

À Ia hauteur de la Mosquée Neuve, une énorme structure d'escaliers et dq voûtes pren-

drait la place d'une ancienne batterie turque et recouvrirait en partie Ia rampelqui constituait
la principale voie d'accès du port à [a vielle ville.

Construction du boulevard de l'impératrice, qui constituait le ncetrd de passage entre la
ville et le port, à l'emplacement d'une ancienne batterie turque.

Parcours de liaison : sont eux aussi plani{iés, mais l'édification sur ces demierp était en der-
nier lieu.

6.3. Lecture des tyDes bâtis alsérois :

-« La typologie du bâti est l'étude, dans un milieu urbain donné, de l'ensemblq des types qui
permettent de caractériser le tissu construit »36

Pour cela, nous allons étudier le type bâti Algérois en pasÿrnt pzr les difierentès phases

d'évolution, à partir le noyau élémentaire (la Casbah)jusqu'au notre site d'intërvention
(quanier d'El Hamma).

$CANlGGlA.G, Une Approche Morphologique de la Ville et du Territoire : Lecture de Florencef lnstitut supé-
rieur d'Architecture Saint-Luc Bruxelles, 1994, p15

AnneeU:201612017 29



CHAPITRE 3: CAS D'ÉTUDE

La lecture du type bâti Algérois passe par les périodes suivantes :

' L'éPoquePrécoloniale.

' L'époque du l9ème siècle.

' L'époque du 20ème siecle

Cette lecture consiste à distinguer entre le bâti de base (habitat individuel et l'habitat col-

lecti| d'une part et te bâti spécialisé d'autre part (Equipements, usines, harlgars et dépôts).

D loniale ûa Casbah d 'Alser) r6.3.1.L'é ue reco

6.3.1.1. Maison à Patio :

+
1,

ty'
J. fft
1

t-

lcr ni

,
i

i
i

I,l .'1,

i

l E;
'J

-i

Sous-sol RD(

Àrtr t..r.rs* rsùt

Itlmr'nilcitu Stah

Figure35 : Plans moison o potio /$ource : fhèse de mogistère (modilié pot I'outëlr)
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CHAPITRE 3: cAS D'ÉTUDE

6.3. 1.2. Maison à Chebak:
Description :

Cette étude nous a permis de dire que le module constructifde 2.5 à 3m X 5 à 6m, se répète

pour les trois types, ainsi que la hauteur des étages varie entre R+l et R+4.

Ces types s'expriment en plusieurs variantes synchroniques.

Structure :

- Murs porteurs en

piene

- Plancher : Mixte
(Solive en bois + plan-
cher).

É
1.

I

1 I

+

z.)

R T)('
I cr nir cau

l crrasdc

laçatle latérale I r(r'ri iv'rn 'r''ri
Figure36 : Plons /|tdison o chebok y'source : Thèse de ûogistère (modifié por I'outlùr)

Le module constructifde 4 à 5m X 5 à 6m, ainsi que la hauteur des étages varie entre R+3 et

R+5, Souvent les RDC à arcades sont de double hauteur (RDC commercial).
Ces types s'expriment en plusieurs variantes synchroniques-
Structüre :

Murs porteurs périphérique et intermédiaires en pierres, d'épaisseur moyenne de 60 cm.
Des planchers en bois (solives en bois surmontées d'un parquet en bois suppo(ant un rem-
plissage en mortier de ciment, dalle pleine (rarement, en béton armé).

Annee ll : 2016 I 2Ol7
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6.4. L'époque du l9ème siècle :
Description :

3l



CHAPITRE 3: CAS D,ÉTUDE

La croissance de la ville d'Alger s'est faite à travers des opérations de ublement, depuis

la crête princ ipale jusqu'à la formation de la sous-unité territoriale délim par les deux

oueds (Oued Kniss et
Le dédoublement se

fait selon des par-
cours structurants re-
liant les pôles, en
suivant la morpholo-
gie du terain, les
parcours périphé-
riques devenus cen-
tralisant (anciens ra-
vins) apres chaque

Oued M'kacel), comme module territorial de départ.

Y z4
A

dédoublement. Le tissu de la ville se change d'une période à une autre, à sa ir son empla-

cement dans la ville (proche d'une nodalité ou anti-nodalité, la morphologi du terrain et

l'importance du parcours qui se situe à côté de lui).

g
t

\

cq El

ü

J
PLAN D'ETAGE rFi |-

CirculatiorCirculâtion
verticale E hOriZONtA}' FACADEPRINCIPALE

Figure 37 : lmmeuble de l'époquë lgeme siècle /Source : fhèse de mogistÙe l$'odÜié pa l'outeur)

6.7 : Svnthèse de I'urbanisation du te oire alsérien

Cartier

a

I f l.r..p,*1,.
[-]l :"r. .*t.nrion - 

t n d.vfranriqrr

I l.',r. 
".,.r,-i,ru

lrtrirl)ani\nti(nl

i('lllc ('xtcnsion

Figure 38 : cane de synthèse d'évolution dello ville d'Atger /Souîce : (ModiJiée por l'outqùt)
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6.5. Svnthèse :
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I
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CHAPITRE 3: CAS D'ÉTUDE

7.L'aire ll 'étude "ouartier el hamma"

7-1. Présentation du qua rtier :

Le quartier du Hamma pas

loin du centre actuel, occupe
une place de choix dans la
demi couronne de la baie
d'Alger. Situé au Sud-Est de

la ville, il constitue I'essentiel
de la plaine côtièr€ entre la
place du ler Mai et Oued El
Harrach. Le quartier se situe
au Sud-Est d'Alger en contre-
bas du sanctuaire des mar-
tyes, il s'étend à presque 3km
de côte, constitué d'une plaine
et d'un escarpement, il longe
la mer et est surplombé d'un
espace végétal qui s'introduit
par le biais du jardin d'essai.
Un site plat dans son en-
semble.

Figureig : Typologies des porcours de nos jouts /Source lnstitut Notionol

de Coftogtophie et defélédétection (ModiJi$pot l'o

1 {F (.,rrn I I

,

.t

ur)

7.2.&vol on du uartier uHa "1832- u u'à ou

I
Création dujardin

Lcgende:

essais en 1832.d

llr\ ALGER

Figurc 40 : cofte d El Hommo - Hussein Dey Üe 1832 à 1846

Source: CNERU (Modüiée pdt l'outeur). ]

I
II

L

Habi

Jardi

agricoles

d'essais

T

Mai de campagne
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L'installation du in de fer et la
création d'industri ont entrainés

massive.une extension

Figure 47 :Corte d'El Hommo Hussein Dey de 1846 à 1895 /Source
CNERU (Modifiée pot l'outeu).

il
ATGER

L'agrandissement port et le déve-
loppement de l'industrie conduisent
à une augnentâtion d'habitats à
proximité.

Légende:

4,|",,.1..

$.**{ o" r"r*s agricoles

Jlidin d'etais (asrandit)

lndustries

Debut de I énagement du port

Habitat

Agrandissement du port

L'accroissemenl de la population
plus d'emploigénéré par de plus

entraine une saturati
La disponibilite lim
le besoin d'habitati
gendré Ies HLM.

HI,M

If
il4 , ALGER

II
I
I

Figure42 : Cofte d'tl Hommo - Hussein Dey dQ 1895 à 1936 /source
CNERIJ (ModiJiée por l'outeur).

du foncier.
du foncier et
ont donc en-

ATGEN

Légende:

I
I

Fiqurc43 : Corte tEl Hommo - Hussein Dey de 1936 à 1956 /Source
CNERU lModiliée pot l'outeut).

Annee U : 2016 / 2017
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CHAPITRE 3: CAS D,ÉTUDE

La saturation du
tion du plan de

ier et I'applica-
stântine ont en-

ou en cons-

Bouali, axe
cipalement
axe Boug-

un caractère

ATGER

gendÉ un decrois des locaux indus-

triels et la reconversion des terrains

à l'habilât

ATGER

HLM plus nombreux

l,ocaux industriels en decrois

llots démol;s

La création de nouveaux équipe-
ments de gabarits importants indique
une volonté de créer des repères et de

décentraliser l'h1per centre d'Alger
d'une certaine manière.

Légende;

Friches industrielles

Terrains vi
truction

Nouveaux grands équipe-
ments

La ville est structurée historiquement par des axes longitudinaux (axe Hassiba
Mohamed Belouizded, axe Issat Idir -Rochai Boualem) parallèles entre eux et

parallèles a la mer, et par des axes transversaux (axes Alfred Musset, a<e B
herfa) qui sont perpendiculaires au axes longitudinaux structu-rants et ils
utilitaires de liaisons entre les deux axes longitudinaux périphériques (axe Hassi

axe Mohamed Belouizded)

AnneeU:2016lZOl7

ben Bouali,

Légênde:

Figure44 : cofte d'Et Hommo - Hussein Dey ù 1956 à 1985

Source: CNÉRU (Modifiée por l'outeut).

I

b
Figure 45 :Cotte d'El Homfia Husseiû Dey de 1985 à 2015

Source: CNERU (ModÜiée por I'outeur).

8. La lecture du tissu urbain de la ville d'Alser :

8.1. Hiérarchie des parcours du quartier Hamma :

35
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Rue Hsssiba bcn boodi

Ruc Mcd Bclouizdad

Boulcvard rochai boualcm

Chcmin d. train

Trrûrvry

Avcnu. Med Bclkrccmi

Chcmin Ferhatrc Hrûrfi

Aecà I 1.

Figute46: Les oxes structuronts / Source :llnstitut Notionol de coftogrophie et deléléd*+ction ( ée par l'outeur)

Parcours matrice : Le parcours Med Belouizdad (Ex rue de Lyon),

Axe structurant reliant Ia place du ler mai au fusillés, passant par lejardin d essai

+

Il constitue le premier parcours matrice reliant la ville d'Alger à celle de

tionné sur un changement topographique entre la plaine et I'escarpement
ne, et posi-

Googlelmoges (ModiJiée

D'après l'analyse on remarque :

Une concentration des activités sur Ia deuxième moitié de la ville (partie , Pésence des

équipements à l'échelle de la ville, Disposition des équipements d'une
tous le long de l'axe et la présence d'une forte diversité

e

uniforme sur

I
I

I
a

Figure 48 : synthèse d'onoÿse dÿ porcoure mattice /Source: outocod (ModÜié

I
,
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Figure 47 : Hiérdtchie des porcours /Source lGoogle tmoges Figure : Hié@rchie des potcd.tfs
(ModlÉe pot l'outeü) por I'outeut) 
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-Forte présence de l'habitat collectif par rapport à l'habitat individuel Di on unl

de l'habitat collectifsur tous le long de I'axe, Concentration de I 'hahitat viduel sur le

est de I'axe (Quelques habitations)

-On y trouve de I'habitat (Min R+5 / Max R+15) qui abrite du commerce RDC

Parcours d'implantation : On remarque aussi que les parcours d'implan ons reprennent

le tracé du découpage agri-
cole-

Parcours de liaison :

Les parcours de liaison sont
venus pour lier les parcours
d'implantations entre eux, en-
gendrant I'apparition des

îlots.

Rue Aissat ldir / Rue Rochai
Boualem :

Axe structurant reliant la
place el mokrani et la place
carrée,passant par I'Arsenal

I
L

FiOurc 49 : Hièrorchie des porcours /Source : Golqle Eorth (Modiliée por l'outeut

D'après l'analyse on remarque

Concentration de toutes les activités sur l'axe rochai Boualem (partie est) et I présence d'une
seule activité de service sur l'axe Aissat ldir (station de service)

Manque de diversité dans les activités

Présence des équipements à l'échelle de la ville et

forte présence des équipements à l'échelle du quar-
tier (equipements éducatifs)

Disposition des équipements d'une façon uniforme
sur tous le long de l'axe

Forte présence de l'habitat collectif par rapport à

l'habitat individuel

Concentration de de l'habitat collectif beaucoup
plus sur I'axe Rochai Boualem

Présence de quelques habitats individuels qui se

trouve uniquement sur I'axe rochai Boualem
(coté est de la villel

8.2 :Les Darcou rs DériDhérioues :

Rue Hassiba Ben Bouali :
C'est une voie périphérique, parallèle au par-
Çours matrice, elle est à caractère de transit, avec
une predominance industrielle vue la présence

d'hangars, d'usines et de commerces de gros,
I'habitat se situe près de la polarité du lerMai, et
plus on s'éloigne vers l'anti-pôle sa presence

commence à diminuer pour ne pas dire dispa-
raître, ou le bâti spécialisé s'impose.

§I

Plâce ck
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Figurc 50: Hiérorcllil des
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l'auteut)source : Auto.od (Nddiliée
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Figure 51 : Hiérorchie des pùrcours

source : Google Eorth (uodÿiée por t teur
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\r
I

Figures2 : hiérorchie des porcours /Souhe : support photoqrophique (Joit pot l'outeul
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CHAPITRE 3: ca.s D'ÉTUDE

8.3 : Lecture des types bâtis du Hamma :

Remarque : Chaque zone est carætérisée par une typologie.
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Figurc 53 : Typotogie de bôtisVsource : tnstitut Notionolde Coftogrophie et|/È. Téledetqc
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CHAPTTRE 3: cAs D'ÉTUDE

Le quartier EL HAMMA joue un rôle important par sa position charnière dans la baie d'Alger,
avec sa structure urbaine. El HAMMA devient au premier lieu une zone indlrstrielle, puis un
quartier d'habitation ouwière pour devenir un véritable centre urbain en pleihe mutation.

Cette position oflre au HAMMA les avantages suivants :

. Son emplacement stratégique relie le centre-ville.

. Qualité des inftastructures et variété des types de transport

' Le passage de la rocade.
. Le passage du métro aves ses deux stations :

. La station du jardin d'essai, et la station du Hamma.

. Le téléphérique qui relie EI Hamma à Diar E[ Mahçoul.

. Situation stratégique dans la baie d'Alger avec une façade maritime de près de 1,5 Km.

. Disponibilité foncière, et possibilité d'extension sur la mer.

I e*es st.r.tu.onts
I lxes pénétronts

8.4. La structure morpholosisue I

I
I
I
o

o
I §tolion rhétro

LI..ua. ilooaonts

[1'"",:î:1,.,,
Mélro

Figure 54 : Cofte de mobilité /Sou.te : Google Eorth (Modiliée por l'outeur)

o

Figurc 55 : Rdpport bàtis non bôtis /Source : lnstitut Notionol de Coftogtophic et + Télédéttction
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CHAPTTRE 3: cAs D'ÉTUDE

8.5 Potentialités foncières
o Le site recèle d'énormes ités

d
cière de 18 Ha
Des terrains mal occupés

209 activités non rentâbles.
82 hangars vétustes.

8.6 : Obiectifs de I'étude :

L'étude du plan d'occupation des sols U3l HAMMA HUSSEIN D
suivants :

. La concrétisation du Plan
visant à rehausser I'image

a ibérer

foncières : Des tenains vides

une surface foncière de 48,5 Ha

d e surface fon

a

a

les objectifs

t et d'U lsme DAU d'Alger
'une ité à l'Est

apres délocalisation
du tissu

'étend u lerMai àla

d' lois le tertiaire.
la espaces libres

z.:.fl.a morpholo-

El Hamma et
de confir-

et point focal

-equl ents -com-

otr, avec des pro-

par s éléments de
ir le et comme

EY se

a
Côte rouge.
L' implantation d'équipemants hyper centraux générateurs
L'amélioration du cadre de vie des différents quartiers par
et de loisirs (places, jardins ...).
L'amélioration du cadre bâti et des transports en commun.

m
a

Quartier Hussein Dey : Zone résidentielle

Quartier Brossette-Côte rouge : Zone poly fonctionnelle (hab

erces).
Le Caroubier : Zone de loisirs et de sports.

7.7 : Programme :

Aménagement d'une zone polyfonctionnelle à fort degré d'
grammes d'équipements, commerces, bureaux, services et I
Aménagement d'une zone de tours de bureaux et services.

9 : Les noints de repères: Le se situe dans un endroit
repères de la ville d'où la facilité de ce qui nous pousse à faire
étant un élément dominant et élément de repères à la ville de H n

43

fi:

des activités nuisances et non compatibles, occupant une empdse

a

,
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Figurc56: Cofte quidéîlohte les pointsde

imoge

l- jrrdir d'csr.i;2- biblioth\r. trrriotr.l. ; 
'

Soritcl i + h m.r ; ÿ Rirdh.l F.tt ; 6. lc

M.hsoul i ll L'Arsdr.l; l2- l.3 torrs EL

plrre crrré. ; 16- plrcG do I .r M.i
& Mrilon Aùd.lrtif; 9-mrrché Arquilr. ; lû el

I4-siagc dr méùo ; l7- pl.c. do lI Décembrc ; I

Hassiba Ben Bouali - Chemin de

- Autoroute - Mer Méditerranée :

Restructuration du système de vo
perpendiculaire aux deux voies
cipales (LI.ASSIBA, et BELOU
DADE) pour créer plusieurs
vers l'autoroute puis vers la mer.

Rupture totale avec la mer:

. Le Port.

. L'Autoroute.

. Le Chemin de fer.

. La {iiche industrielle.

Comme s'il y'avait une volonté iente d'isoler le quartier de la
sonores et visuelles ainsi que l'état

l1 Mrrché t2

ûodifiée pot

nutsances

Figure 57 : Lo rupture ville-mer /Source
l'outeut,

ie pot l'oL ur, photosèrcs o El Hommo. / Source: Google torth modi

#

Eort

plus

-/z

AnnécU:2016 lZ0l7

lus que dégradé de cadre bâtis
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10. Svnthèse d'analyse du quartier du hamma :

10.1 : Problématiques du quartier d'EI Hamma :

l0.l.l : Discontinuité et rupture avec la mer:
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II

Blr CbrranlÈc

MAE

: les pro-

Er.sÀbd
BeloùÈtbd

Figurc 58 : Rupturc entrc le hout de lo ville etf ville Oor lo toooOrophique du site

Source : photos Google imoge ûodifièe pot l'4ùteur

PoÊ

EI

R|lHarsiba
Bc6Bôuali

J

Figute 59 : Rupturc entre le hout de lo ville et lo ville por I'ALN et le chemin de fer.
Source : photos Google imoge

Problème d'accessibilité à l'échelle de la ville et le tissu urbain est mal
blèmes de circulation inteme

Figurc60 : Ld précorité de ceftoines hobitttioûs Figurc 67 : foçodes oveugles

source : photo pise por l'outeure source : photo prise pot I'outeure

10.1.2. Obiectifs I
lO.l.2.l. Les Estaca des d'Alcer :

Le tissu urbain est mal structuré et irregulier qui résulte des problèmes perméabilité
et non -fluidité
L'absence d'une relation entre le centre et le littorale
La précarité des habitations et des équipements et l'hétérogénéité des

L'incohérence des activités : entreprise face au lycée ; pas loin des

Les façades aveugles le long de certains axes

ghu*itt
hdbitations

Figute
soutce:

62: Axe Rochoi Bouolem
to ptise por l'outeurc

JP
Fiqure 63 : lmoqes de ld 3D des estrodes d'Albet / source : Grcupefient ARTÉ Chorpentkt

t.
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CHAPTTRE 3: cAs D'ÉTUDE

Les estacades d'Alger une promenade haute et contin
cette promenade haute s'installe à 7 mètres au-dessus du sol pour

ui de l'

ue ville et la mer
d'une part, I

t-t I
-il

C

a

. Problème de mobilite et de

. Édifices en ruines

onnement

. Edifices en voie de démolilion

ob ective
. Les bâtiments sont uniques ont de la va-

leur (patrimoine contemporain) les inter-

ventions sur cette parcelle seront

moindres, nous préconisons d'alléger l'hy-

per-centralité

Figure 66 : lrnoge de lo 30 du hommo ,
]

vtstpn 2030 / Source : Groupement ARIE ntier

Figurc1s : Schémo du ptihcipe lo ptopositiol du Triongle d'Hussein Dey, ÿision 2030 / 5, Gto nt ARTE Choryentier

Alternance espace urbanisé et esoace naturel
La progression des hauteurs de bâti depuis la mer vers I'intérieur

*1eMai:
Problématiques

des terres

\

Figure,T Zone du 7e Mo
I'duteur)

I I

5 RBANIS (modifier por

f

46
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CHAPTTRE 3: cAs D'ÉTUDE

. Manque d'habitat et d'infrastructures.

. Précarité et vétusté du bâtit.

. Désertification,manqued'animation.

. Difficulté d'orientation et manque
de points de repères.

. Structure viaire non hiérarchisée.

» Çt

t

* Belcour:
Problématiques

Fortes densité physique et congestion
quartier.
Engorgement des voie, problèmes de
stationnement et difliculté de circula-
tion.

I
Incompatibilité de la typologie fonction-
nelle et architecturale des bâtiments des

Halles.

Figure6S : Zorte du Belcour /Source : URBANIS (modifier por l'ûuteut)

Créer un espace de transition en mettant en place un gradient de fonctim d'espdce public (zone

mixte).
Révéler t'esprit du lieu, en conservant les présences importântes et en sauvegardant son identité so-

ciale.
Equilibrer les deux zones: Désengorger le flux important existant sur la zone I êt le diriger vers la

zone 2 qui est désertifié.
Conserver certains bâtiments dits de faubourg, et certâines traces du passe indugtrielle, et les requali-

fier.

10.3 : Tvpe de bâti et activite Tableau des tvoes activités et éouinements:

e

Affirmer le statut et l'identité de I'axe Rochai
Boualem

Induire et séquencer le parcours tout au long
de cet axe.

Retisser cet axe de circulation du quartier,
pour les véhicules et les piétons.

Faciliter la circulation dans le sens transver-
sal et creer une liaison avec la mer et le
quartier de l'aguiba.

Faciliter I'orientation et hiérarchiser la voirie.

Légende:

f spo.tir Industrielles

I a,nr'., ! "or*rr.
ü,J,.,
ü,"J,*
J ,0,{*r* (mosquees)

l,*[**tq
Figute 69:Coîte des types des bôtis selon octitité 

I
soùîce : lnstitut Notionol de corlogtophie et d+ Télédètection (Modiliée por I'outeut) |
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CHAPTTRE 3: cAs D'ÉTUDE

La dominance des industries sur toute [a zone ce qui influe sur la décentrali
centre d'Alger

10.4. Etat du bâti

Légende

on de I'hyper

Bâti en bon état

t"::::::ï;,
["ouin tiur"

IT
I
Notre périmètre d'étude
est entoure de 50 % bâti

en bon état. 2OoÂ moyen

état et 30 Tomauvaise

état

Figure 70 :Cofte de l'étot du bôti / Source : lnstitut Notionol de Conogruphie et de Télé*lectton (ÿodifiée pot I outeur)

IO-I- LES PROPOSITIONS DES INSTRUMENTS D'URBANISME:

.o I

Le P.O.S, U 3l prend en charge la zone qui va d'El Hamma à Hussein Dey il
quatre zones:
Znne A : zone d'équipement, centre d'affaires et immeubles de tours;
Zone B: zone d'habitat collectif mixte avec la rénovation et la création d'une
vices Iiés à la zone portuaire intégrée à I'habitat collectif mixte ;

Znne C : zone de parc urbain; élargissement du BD Rochai Boualem ; A ment des

divisé en

ne de ser-

AnnéeU:2016l2Ol7

(théâtre).

T-l
a

a

f

r{
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v
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10, I'intervention Urbaine :

10.1.1 :-Proposition du CNERU : << POS U3l »:

$\E E'FT'IFI

\

Figurc : p@position du CNERLI septembre 20P!1

espaces publics ; implantation d'équipements constituant un vrai élément de
Znne D : zone d'équipement à l'échelle de la ville; tissu à préserver.

48
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10.1.2 z Critiques de la rooosition du CNERU:
Le POS est fondé sur une politique qui consiste à injecter des équipements structurants, en

négligeant la fonction résidentielle et les enjeux locaux ayant engendré ainsi la dégradation
du cadre de vie,
La proposition du CNERU est réfléchie à l'échelle de l'entité et non pas à une échelle glo-
bale, d'oir la non prise en considération de la relation ville-mer et I'absence de proposition de

solution pour améliorer I'image du port dépôt.
Nous pensons que le CNERU a choisi la solution la plus facile qui ignore l'existant et propose

de raser le tout. En contrepartie, il est suggéré des immeubles de l5 niveaux juxtaposés I'un à

côté de I'autre formant un soupçon de quartier d'affaires.

10.1.3 : Proposition du PDAU 2011
Dans ce nouveau PDAU, le quartier est classé dans I'hypercentralté de la wilaya d'Alger. Le
premier axe des prévisions du PDAU est la reconquête du front de mer ; Il convient donc de

récupérer et de réinventer cette relation ville-mer par :

- Le port d'Alger. L'enjeu est de consoli
der sa triple vocation (selon les dimensions
énergéliques, commerciales et de tou-
risme/loisirs) et de contribuer au renforce-
ment de la vocation logistique d'Alger au

niveau intemational. Dans ce cadre, il est
conseillé qu'une partie considérable des
conteneurs puisse entrer eÿou sortir du port
par bain. D'où l'idée de la création d'un
pon à sec à Rouiba relié par train ;

- Délocalisation de la centrale de produc-
tion d'énergie du port ;

- Creation d'un ensemble de promenade
afin de revaloriser l'accès vers la mer : la
promenade de l'indépendance qui descen-
dra du Maquam Echahid d'El Madania
vers la promenade des Sablettes, en lon-
geant le nouveau quartier d'El Hamma qui
devrait être reconstruit, La promenade est
imaginée en pente avec, à son extrémité
nord, un parc thématique qui surplombera
la Bibliothèque nationale et l'Hôtel Sofitel,
puis traversera un parc d'équipement pu-
blic et finira sur le Grand Aquarium, dont
on dit qu'il sera I'un des plus importants du
pourtour méditerranéen.

Figure 71 : Prcmenode de l'indeæltdonce /sburce PDAIJ211l

Annee u : 2ot6 t 2ot7 I ]l I 4s
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if f- ---- 1
t- I

æxffi
tr_-_-_'11
il.-.--.-..-._-...-l;

Zone à preservée

Zone à requalifiée

Jardin d'essai

Rupture ville-mer
a

FiguteTT : Cofte des zones

Soùrce : lnstitut Notionolde Cortog.ophie et &Télédétection (ModiJiée por l'outeur)

\(/ \.r\
t\

§{ 7 I .(..,'
.\

FigureT2 : Corte de lo zone schémotisée f Source : Groupement ARTE Chorpentier (Ml|ifiée pot louteut)

AnnéeU:20t6/2017 I I I 50

10-2-I : Tableau d'état de bêtis: 'annexe'
10-2-2 : Carte de synthèse d'état de bâtis :

a

10-3 : Proposition:

l0-3-l : La ieté :
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I "'.1

Figure 73 : Corte de lo zone schémotisé / Grcupeûent ARTE Choryentiet ( pot I'ou

Afin de rendre possible les sements de ces infrastructures et I ch ts piétons

nord-sud entre la ville et la mer,
pour relier, dans une composition

e série d'ouvrages ont c été imaginés
unitaire, la bande de Tripoli la Promenade

un côté d une fenêtre avecde la Ba les Estacades d A lger de

J dJusqu ,au ardin essal qut sera un au nlveau de la façade de la
rétrécissement
lle d'Alger, ces

de la exion Sud-
qui va être

a

T

tt_

I
IrÈ

lr II
-rl--

s d'orticulotion entte les mocrc îlotsFigure 74 : schéno des estocodes d'Alget ; P

Source : Grcupement ARTE Choryentier

Le découpage proposé pour les îl à urban
maximum de fagades selon cette
et éviter les bâtiments « écrans »

iser est orienté nord-sud de
afin de maximiser les vues

a proposer un
vers la mer

t

a
I
t
t

I
Figurc 75:3D vue sü lo jetée
Source : Grcupement AR|E Choeentier (M

rc76 : Lo jetée de lo
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de lo Gronde Promenode de lo Boie

Axes
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Figurc 77 : Référcnce : Highline, New
lomes Corner + ScoJido + Renlro

Source : Joûes Comet Field Operctions
orchs.com

http:/lond-

10-3-2 : Découpase:

Les Estacades est une solution
sure une continue entre la ville

FigureT6 : Coupe de ptincipe sur I'omén

Source : Grcupement ARTE Chorpentier

- 
Axes

- 
Axes

Figurc7g : Sc

itectural urbaine qui propose haute et

la mer.
ËOTûTOI

tr9ra

d'une îenêtrc verte

Etots-Unis - FigureTS : Référence Yoik, Ètots Unis

lomes Cornet + Scofido
Source : http://en tdes

prom

Fi # & **##

Axes proposés

a supprlm

- 

Axes prolongés

istants

mes des oxes / source : Autocod lJoit
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CHAPTTRE 3: cAs D'ÉTUDE

l!

FigureS1: Schèmes de proposition urboine / Source : Autocod (foit pot I'outeuî)

Dans un contexte urbain bien défini, on a travaillé sur la création d'une nouvelle aire urbaine
qui répond à toute les attente sois sur le plan architectural, urbain, social et économique

La première idée était la liaison des 2 axes de la périphérie (Hassiba - Belouizdad ) par le
baie de la rue Achour (Une route tertiaire devenu ainsi un boulevard ) ; La correction du tracé
existant et la création de nouvelles voies pour une meilleure perméabilité(l'extgnsion des a,xes

déjà existés parallèlement et perpendiculairement)et par les classifier hiérarchie comme suite :

Rue Secondaires :

Ce sont des voies avec une chaussé à

double sens et des arrêts latéraux de
part et d'autre. Trottoir de 6m de lar-
geur. Le gabarit sur ces voies est de
15 jusqu'à l8m (R+5-R+6). Des
voies de mixité fonctionnelle avec
dominance de service et de commerce
(au RDC) plus des aménagements
paysager

Figurcg7 : Rue Secondoire / sourc+ : schémotisé par I'outeut
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Rue Tertiaires :

Ce sont des voies avec une chausstie à double
sens, tronoir de 2m et des RDC commerciaux
(commerce de proximité) .Le gabarit sur ces
voies varie entre 9-15 m l'équivalent de R+2
et R+4.Elles sont aussi des voies de mixité
fonctionnelle avec dominance résidentielle.
(Au RDC)

Aussi élargir et âménager le boulelard Rochai
Boualem afin de lui donner le rôle principal dans

la structuration pmjeæe (l'axe centralisant) qui
relie le pôle (du I er mai) et I'anti-pôle (au niveau
du Sofitel et la Bibliothèque Nationale

schénatisé pot l'outeur

figurc83 : Rue Rrouchoi bou3lofie
source : schéfiotisé pot l'outeur

FigureS4 : illustrotion souhoité d'une bouchQ

de métro source : Google imoge

Ces deux précédentes interventions ont subdivisé notre aire d'étude en 03 s (A-B-C)

rt
-

Afin de découper ces demières on a travaillé par un système modulaire dont
base sont deux modules historique « a » et « b », ces deux modules sont ré

modules de
étés et parfois

doublésla partie nord on a travaillé avec le module «a » (70x70m'z) et la parti
module « b » (60x60m'z)

:

|}

a

ü

Année II : 2016 / 2Ol7
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ne / Source : Autocad (fait par I'auteur)

l'équipement selon le besoin de q

lans le tissu requalifier dans une fat
associé à l'habitat.

i selon un rythme répété (habitar
rrtout qui e Iocalise le long des axe

Habitat
Equipement

I Tours d'affaires

I Espace verts
... ZoneA

Cna.pmRES:cAS o'Éruoe

I
I

FigureS5 : Synthèse de la proposition

- Une création d'une diversité
activés Complémentaire.
- L'intégration des équipements
individuelles parfois ou d'autre
- L'implantation des
une certaine cohérence entre eux

Figure 86 : Schèmes de proposition urboine

Source : Autocod (fait por l'auteur)

de nouveaux

des ilots

qui donne
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Equipements de lo ls

Zone A
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I -"r.
-

e --t---.

'inté eù des terrcs

i

Figurcgq : Pdncipes de gobotit : ougmentotibn progressive des houteurs de bôtis depuis lù mer vers

Souîce : Groupefieôt ARIE Chorpentiet (MoqIiée pot l'outeu4

La silhouette urbaine générale est définie par cette future façade de la nouvellc Alger qui doit
devenir. à l'instar de la Casbah accrochée à son rocher ou encore de la ville coloniale en balcon
sur la mer.

AnneeU:2016/2017

\

a

I

n

Habitat

Equipement sportifs

Equipements administratifs
Equipements éducatifs

Figurc 87 : schèmes de disposition des tyÈes d'équipements / Source : Aotocod (roit porl'outeut)

Figurc 89 : voies
Source : Groupenent ARTE Choryentier (M#iliée por l outeurl
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figure go :cofte de gdbdiits / source : Grou*ment d'ilots (ModiJiée por I'outeut)

,/

Figure9l : lmog 's 3D de l'ensemble
source : Skets (loit pot l'auteut)
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Àpproche atioue : con nce du tbème:

11 :E d mati es ue:
Introduction :

La thématique de I'habitat et de I' traite les différentes ations l'unité
d'habitation avec les différents neti édiat.

Dans cette phase on va essayer de étude théo-
ces de réa-

del t intégré,
l'en t na-

I l. l.l :I-:habitat:L'habitat en de part son importance les di slons
économiques, sociales et j ce qui lui donne une complexité aou

a

une réponse rapide à la demande
a permis la naissance d'énormes

une multitude de chercheurs et d' à avancer différenres défini et I'aborder se-

lon diverses approches allant de la bolique, géographique et lo
Le mouvement moderniste con l'habitat comme étant l'une quatre ons de

l'urbain qui sont : habiter, travaill circuler, se divertir le corps et I' C approche
constituéefonctionnaliste qui a fait a de la notion culturelle et i

ve en logements surtout après deux mals
bles de logements dans les et i sont de-

venus des morceaux de villes sans identité ni âme et ont gén d' s pro-
blèmes de délinquance. de crimi té et divers maux sociaux.
La remise en cause de ce modèle s faite très tôt vers les années 19 date à laquelle notre
pays a commencé à développer la
cause s'est faite dans les années I

fectifs ; il le protège des éléments
tal.

Figure 92 Grunds ensembles à Po s
source : Google ifioge

3ro

de son environnement I
à cette problématique à

itique des grands ensembles et
avec I'adoption de Ia nouvelle

liens et enfin c'est le lieu où l'

les et étrangers, il lui assure son

Figure 93 Logements à Nontes

source : Google imoge

leur
gle

litiques,
le champ à

ise en
I'habitat.

pour être

onnel:
lieux de

t vl-

L'habitat est le milieu géograph biologique et social où vit I'h
L'habitat définit comme étant bien lus qu'un abri ou un certain nom de cares a

mettre à la disposition de l'être 7. Il évoque la signification de comme étant
une succession de lieux ou on d'autres personnes avec qui des idées et

des produits, ensuite ou l'on tisse
soi-même et ou on est paisible.
D'après Clair et Michel Duplay la méthode illustrée « D'un po
l'habitat est I'ensemble formé par Iogement, ses prolongements
travail secondaires ou tertiaires.
l'encyclopédie Universalise« li

semble socialement organisé ...
n'est pas qu'un toit abri, foyer logis, ls un en-

à satisfaire ses besoins physio Uê, tuels et af-

se

vue

AnneeU:2016 l2Ol7

rative », Norbert Schultz

58

rique, qui comportera les définitions de concepts ainsi qu'une analyse d
lisations intéressante ; Nous nous proposons de réfléchir sur la question

en expliquant la démarche conceptuelle d'un projet d'habitat pour et pat

turel et urbain.

11.1 -Dé{initions:

« habiter vers une architecture

-II \



I

fiees :

meme

(coulo

le type

ede

.H)

nt de
une

t'

sans
uti

autre
ent

del

itat

ins

on est l'élément prédominant de
itation prend des expressions d
résidence, abri, logis, foyer,

de I'environnement social, ont
l'espace architectonique

la maison ou le logement du

vue de son utilisation. C'est un I
fermé par des murs et cloi

parties communes de I'immeubl
yant une entrée d'où l'on a d
immeuble, sans devoir traverser

résidences principales,

Figurc 94 Uhité d'hobitotion: Morseille
source : Google imoge

de circulation et parkings).
(terrains de jeux, espaces

un ensemble de plusieurs
les équipements suivants :

est l'unité de base de la
nécessaires pour satisfaire les

C'est

itati'habd on GGro ( .H)upe

verts

pnmalre

ts)

tt.t.2 |L'habitation: L'habi
cifique l'identifie. La notion d
maison, domicile, villa,

Ces formes différentes,
commun suivant: «L'habitation
Donc I'habitation désigne simpl

Un logement est défini du point
tion :-séparé, c'est-àdire compl
avec un autre local si ce n'est par
tibule. ... ) ;-indépendanL à savoir
rieur ou les parties communes de

ments sont répartis en quatre
occasionnel. Lo

ll.l.4 :Grou d' a
d'habitation comprenant :

l- Les réseaux viaires (réseau

2- Les espaces semi publics am
3- Les équipements d'accom

, ,

tion de 3500 hâbitânts, et Com
l - Établissement pour enseignem
2- Salle de consultation.
3- Aire de.ieux.
4- Petits commerces.
(UR : 3500 habitants/7 = 500 I

1r.1.6: ,

elle est doté de tous les
habitants

ll.l.7 : Ouartier : Selon le Co

Ce sont les logements dépassant les

lisant des matériaux de luxe dans la

La repartition des espaces le

Annee U:2016l2Ol7
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aspect spé-

familiale ».

de I'agence-
(cour, cou-

pour I'habita-
unication

escalier, ves-
sur l'inté-
. Les loge-

lo-

unités

une popula-

tat urbain,
uotidiens des

surface

ial et uti-
et de

il prévoit :

59

dominateur

ment des pièces les unes par rapport aux autres et de la distribution de

loir....

11.1.3|e loqement:

vacants

Q (Centre pour 8 unités de voisinage,4800 logements, Tol : 6/6.5,30000
I l0Ha, rayon de 600m).

11.1.8 : Logement standins :



CHAPTTRE 3: cAs D'ÉTUDE

. F3 de surfaces habitables égales à 80 m2 (avec une tolérance de plus ou ins 5%),

. Fd de surfaces habitables égales à 100 m2 (avec une tolérance de plus ou ins 5%),

. F5 de surfaces habitables égales à 120 m2, (avec une tolérance de plus ou moins 57o).

11.2. : Les d'habitats:

- Ilabitat individuel:
Une habitation construite en un ou plusieurs niveaux des-

tiné â servir d'habitation. notamment â une famille ou à une
seule personne. ll existe 3 tlpe d'habitât individuel sont
Les maisons isolée, Les maisons jumelées, -Les maisons en

bande.

- Ilabitat intermédiaire :

C'est un nouveau type d'habitat qui est apparu aux envi-
rons des années Soixante-dix, il a pris les avantages des ha-
bitats individuel et collectif c'est à dire un habitat intermé-
diaire entre les deux autres.

- Habitat collectif :
L'habitat collectif est l'habitat le plus dense, il regroupe

dans un même bâtiment plusieurs habitats individuels
(exemple: un immeuble). Il se trouve en général en zone ur-
baine, se développe en hauteur en général au-delà de R+4.
Les espaces collectifs (espace de stationnement, espâce vert
entourant les immeubles, cages d'escaliers, ascenseurs,...)

sont partagés par tous les habitane ; I'individualisation des

espaces commence à l'entrée de l'unité d'habitation. La par-
tie individuelle d'habitation porte Ie nom d'âppartement.
-Habitat intépré :

Le multifonctionnel est une tendtlce travaillant à la

création des édifices ou d'ensemble remplissant des fonc-
tions multiples. L edifice multifonctionnel englobe les

fonctions principales de la vie humaines « travail, habi-
tat, détente, circulation ». Ils créent un cadre dans lequel
les diverses utilisations se complètent de sorte que toutes
en tirent des avantages mutuels. Les multifonctionnels
rendent l'espace urbain plus agréable et en diversifiant
I'utilisation. Dessiné à l'échelle urbaine (rencontre, achat,
promenade) et ils donnent à la ville ses dimension con-
temporaines.

11.3 : TVpes d'immeubles :

bloc d'immeubles :
Forme de construction fer-
mee
utilisant I'espace sous forme
homogène ou en ragées de
bâtiments individuels. Les

pièces donnant vers l'inté-
rieure

Figure fi:L'hobito intemédioite: «Les

ollées dë lo tosetui » Grcnoble

FiSu rc g+fobitots 
fttectifs 

(Gooqle

tmoge) | | |

FiguregT Le plojet Con de lo feom

» h tt p : //w v,/ w.e n e rz i n e
tits im-meuu+s, oppe r"l

collectil de pe-Rhône Alpes propose

I l.
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CHÀPITRE 3: CIS D'ÉTUOE

-Immeuble écran :

Forme de bâtiment indépendant
souvent de grandes dimensions
en longueur et en hauteur, pas

de differenciation entre pièces
donnant vers I'extérieur et I'exterieur

- Immeuble barres :

Forme de construction ouverte
et étendue sous forme de
regroupement de type d'immeubles
identique ou variées ou de bâtiments
de conception différente.
Il n'existe pas ou peu de dillerence
entre les l' intérieur l'extérieur-

f
,f

!

a t, ,!
rand immeuble com

Assemblage ou extension d'immeuble
écran, composant un grand ensemble,
forme de construction indépendante
de très grande surface. Possibilite de

pièces très vastes. Peu de differenciation
entre pièces donnant vers l'extérieur
ou I'intérieur.

Tour:
Forme de construction solitaire, situee
librement sur le terrain, pas d'ass€mblage
possible. Souvent mis en relation en
milieu urbain avec des constructions
basses et plates. s

Figurc97 : tmmeuble écron iûfieuqê colledÜ, ésidence du Porc, vry, Fronce

fla

il

t{ l

12. Histoire d'habitat en Alpérie :

L'Algérie ancienne était caractérisee par une riche diver-
sité de réponses aux besoins de I'habitat.

Les architectures traditionnelles régionales, urbaines et
rurales ont longtemps dominé et rayonné sur le pays.

12.1 : Patrimoine précolonial :

L'Architecture traditionnelle rÉgionale (urbaine ou rurale), a
constitué une diversité de réponses aux besoins de l'habi-
tant, et elle a dominé la production de l'habitat dans le
pays.

L'habitat traditionnel est généralement déterminé par un
mode d'utilisation, par une Architecture et par un proc&é
de realisation.

Le mode d'utilisalion est en fonction des relations sociales
au sein de la famille ainsi qu'au sein de la communauté. La

18 Source : Neufert 8

.T
Figure 98 : Grcnd îorêt veûlcole 2 i s en lorêt

Figurc 98: Lo co h d'Alger
http://tehes lede/CASBAH/

Figuregg : El Atteul ,
Algérie http://www.
trond2.org/

Annee U:201612017
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généralement structurée autour

plusieurs sous périodes :

ode de la colonisation française

pour couvrir le territoire et

d'habitat dit européen

des terrains agricoles des popu

les guerres caractérisée par :

dans la production architectural

éo mauresque) ; mixité de I'

ts et zones industrielles.

pour les logements était celle de

ent sanitaire, les logements
les, s'efforcer de sauvegarder les

des centres commerciaux

de dégager un grand nombre
acées du fait de la guerre (

régions m ontagneuses (sous la

une nouvelle politique en

le des catégories sociales,

(logement social participatif), LP

dans Ia production de I'habitat
très souvent à caractère

ce

caractéri seeI par

lages d'origine.

période étaitCette

urbain

les appartements.

par :

CHAPITRE 3: CAS D'ÉTUDE

maison traditionnelle algérienne
(cours, patio).

12.2 t L'Habitat sous

Pour cette période nous

Période 1830-19ü) : la grande
*créations de nouveaux centres
coloniale-
*L'apparition d'un nouveau styl

Période 1900-1945 : l'expropri

Relative stabilité du bâti
*L'intégration des données local
*La création d'un nouveau style

locale.

tion, associant logement, éq

C'est pourquoi la formule
sant Algériens comme européens

Sur le plan de I'hygiène et de l'
tous les éléments jugés indi
modeme, en creant des parcs de
qui facilite la ventilation pour

., :L' ne
début des

*tr départ des Européens a
tions vacants*Les populations
ont progressivement rejoint leurs

'au début des

duction de maisons individuelles

12.4 : Les années 1990:
*Exode massif de la population
*Un étalement des villes sur les

*Une mauvaise exploitation du

12.5 :depuis 1996 :L'étata I

ferents revenus, touchant ainsi I

LSL (logement social locatif), LS
tionnel) Location-vente

central

sée par :

domination

et

bles réunis-

disposent de
s de Ia vie
le orientation

et d'habita-
interdites)

une forte pro-

terrorisme).

des pro-
aux dif-

promo-

plus d'am-
et une émer-pleur, nous observons

gence de programmes

Annee U : 2016l2Ol7

une dim

62

Période 1945-1962 : la révolte populaire et l'instabilité :

Caractérisee par :

*la construction des logements HLM dits pour indigènes

1957-1959 : Le olan de Constaltine : La promotion d'un plan d'ensemble de Ia construc-

cédés de financement pour le secteur public afin de produire des logements

12.6 : Les années 2000 : Tandis que la formule collective a pris de plus
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Svnthèse: Le processus d'urbanisation a connu, ces dernières années, u
brutâl et incontrôlable du a la croissance démographique rapide.

: Etude d'un exe le:
. Exemole de oroiet : la résidence de BABA. Oran ALGERIE

{. fiche technique du proiet :

accroissement

de hauteur

ux --salle

mlit

m
@

Oran, Algérie

4,155.99 m'z

3 toùrs dl R+18

44 241.16 m'

10.64

3,774.81 m'z

196

179 plsc€a

t2321s D2 (.s1 o/o)

26973.71 n: |a,9.71 o/.)

6 15?.06 mi (15.53 o/o)

139532m' (3.00 % )

529-67ût2 (I--g8 "/.\
? 234.13 m' (1s.25 o/.)

F
I

I

I

Plon de mosse

€. la conception cénérale deproiet:
Le projet est d'une notion Symbolisme (considéré comme Repère) Il
monumental R+ I 8 par rapport A cet environnement R+4 ; R+3
Ce projet a une grande multiplicité de fonction ; habitat
pollvalente --complexe sportif larking

Tour Résidentielles

È

.{{

\

merce / bureau/(
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hlacÈ lo\( llo\ l)eifiiUion
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Tobleou 1 : lo composition de ld résideûce de BABL orun
source mémoie moster Hobitol intégté 5jB Logements stonding à lo nouvelle ville de Bouinon

* Etude de facade :
Les façades été traité avec I'enduit
monocouche (nouveau matériaux)
Utiliser par appareil pocheté; cette
traitement cassé la verticalité et Equi-
libré I'horizontalité des façades qu'il
ne donne une synonyme Sur l'hori-
zontalité de l'environnement.

r.. Concepts à retenir (points
positifs) :

01 .Svmbolisurc
- Création d'une image symbolique

et urbanistique et la Création d'un
point de repère dans la ville.
02. Rentabilité
- Ma.rimiser le nombre d'apparte-
ments.
- Organisation systématique et scientifique des surfaces.
- Commerciales pour vitaliser l'ensemble du projet.
- Avoir des accès Indépendants des bureaux et annexes avec une améliorati
nement de travail et de loisir.
03. Oualité du cadre de la vie
- Séparation des différentes fonctions (Appartement / Commerce / Bureau /
- Creation des espaces communs pour les habitants.
- Un plan d'appartement intelligent et raisonnable.

de l'environ-

Am&U:2016/2017 64
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CHAPTTRE 3: cAs D'ÉTUDE

Approche normative

14. Normes Et Rèelementations En Aleérie : Le ministère de l'Hab fixe les normes

des logements location-vente. Dans un décret exécutif publié dans le Journal officiel, le dé-
partement dAbdelmadjid Tebboune a dessiné au détail près les logements promotionnels

aidés par l'État, en fixant les dimensions minimales de la cuisine, de la salle de bain, des

toilettes, la nature des matériaux à utiliser dans le revêtement des façades, les cages d'esca-

liers, l'intérieur des appartements.

Ces prescriptions sont contenues dans un cahier des charges que les architectes et maitres
d'ceuvres des projets doivent respecter pour la conception de logements, selon le texte. Ainsi
pour s'assurer de la qualité des logements bâtis, une analyse préalable de l'environnement du
projet est exigée pour tenir compte « de la nature et l'impact des contraintes et des spécificités
dans la conception générale du projet. », précise la même source.

Sur Ie plan architectural, la conception des immeubles et des logements est soumise à un
nombre d'exigences pour assurer le bien-être des occupants, selon le décrel Concemant les

immeubles. la conception offrant quatre logements par niveau est préférée, les façades des

immeubles doivent être orientées en tenant compte de l'ensoleillement et des yents dominants,
les halls et cages d'escaliers doivent être revêtues par des matériaux approprlés et de qualité.

Le cahier des charges exige que les logements conçus dans le cadre de la location-vente',.
soient de §pe F3 de 70 m" et de type F4 de 85 m- et qu'ils soient tous composés d'un séjour,
de deux à trois chambres, d'une cuisine, d'une salle de bain, d'un WC, d'un espace de déga-
gement, des volumes de rangement, d'une loggia et d' un séchoir.

La conception intérieure des logements a aussi été évoquée dans le cahier des charges.
Ainsi, il est exigé que toutes les pièces du logement soient indépendantes et qu'elles aient
accès au hall, que la salle de séjour soit à I'entrée pour que les visiteurs aienl un accès direct
à cet espace sans passer par les « espaces réservés à la vie intime du ménage >>. Le cahier des
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Tableau 3 : répanition des espacæs {es loge-
ments sociaux typcs F2, F3, F4 et F5
« Source : OPGI 2007 »

En conclusion, on remarque les points
suivants: Malgré les eflorts des différents ministères de l'habitat depuis 34 an les normes

charges a même limité les su s des pièces.

en Algérie sont faite d'une manière très mécanique sans tenir compte de I'env
SOCIO-CULTUREL, ni des capacités économiques du pays.
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CHAPITRE 3: CAS O'ÉTUOE

Malgré leur insuffisance, les normes ne sont pas appliquées en totalité par I architectes en
le secteur pu-

l4.l: Etude ersométrique : Dimensions et géométrie de chaque espace

Par de mauvaises conditions clima-
tiques, un sas d'entrée est absolument
nécessaire. L'accès au hall se sifue de
préférence à I'opposé de la direction
prédominante du vent, mais toujours
bien visible depuis la rue ou le portail
du jardin. Depuis le hall d'entrée toutes
les pièces principales surtout par forte
fréquentation doivent être directement accessibles

-Le séieur! -C'est la pièce polyvalente par excellence et

le centre incontournable de toute organisation dans un loge-
ment, il peut être disposé à l'entrée de l'unité desservi direc-
tement par le hall d'entrée.
Recommandations et surfaces:

-La surface minimale du séjour est de 20m2 et peut at-
teindre 40m'z, avec un prolongement extérieur: Terrasse,

loggia ou balcon.

-Le Séjour doit être obligatoirement éclairé en lumière naturelle, son ouverture sur la façade

est plus importante, il nécessite un maximum d'éclairage naturel

Synthèse
Le séjour est un espace vivant de reunion de toute la famille et qui nécessite beaucoup de

rangements. Pour cela on propose une surface minimale de 24 m

- La cuisine : - La cuisine est un lieu de travail à I'intérieur de

un endroit oir la ménagère passe beaucoup de temps, plusieurs

-Elle n'est plus uniquement réservée à la préparation du repas, el
convivial qui s'ouvre et communique sur le reste de la maison.

"^.

Eotrée centrale. Entré€ laféra.le rcliee à un sas

-Recommandations et surfaces:
.!. La surlace optimale nécessai

tions qui s'y déroulent

iu rr.on, rn[i, egut"-r.nt
heurrs parjofrr.

le est auiour*hui un espace

I

re au bon fonctionnement d. ta cuisine dedend: des fonc-

r Du t)?e d'aménagement preconisé

' Du type d'équipement choisi
* Lors de l'installation d'une cuisine il faut veiller à
. Un bon enchaînement des taches, place suffisante pour les mouvements adaptation de

la hauteur du plan de travail.
. La position des ouvertures près du plan de travail.
. La position de la cuisine sur la façade extérieure et son éclairage est

rapport à la salle de bain.
* La cuisine doit avoir une we sur la porte d'entrée ou sur les espaces

* La cuisine prend deux dimensions, I'une fonctionnelle avec les es

technique avec le WC et la SDB.

térieurs.
jour et l'autre

AnneeU:2016 17017
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- sslle de bain et toilette: -le local sanitaire est

un espace dans lequel sont disposes des installa-
tions et équipements pour les soins corporels et

de santé.

-recommandations et surfaces:

* Il est recommandé de séparer le !ÿC
et la SDB pour tout q/pe de logement à I'exception des studios et des deux

il

L

saire au niveau de I'espace jour.

* Un lave mains est obligatoire dans le WC
plus des équipements habituels.

* En règle générale, ils dewaient bénéficier
de lumière et d'aération naturelle

-les chambres: La chambre est un endroit où on doit
se sentir bien. Elle doit inspirer le repos et la séréniÎé pour
un sommeil réparateur, et assurer I'intimité pour chacun
« parent ou enfant ».

-Recommandations et surfaces: -TvDes de cham bres

I
-A travers l'analyse d'usagers et des fonctions nous avons

classé les pièces de nuit selon leur importance comme
suit:

ambre réservée aux
Darentsr
Il est souhaitable d'inté-
grer une salle de bain pri-
vée et un dressi ng-room
dans la chambre des pa-

rents

fants:
I-Pour t"s enftts la chambre
est une pièce à viv[e ; à la fois
aire dejeux et d'étüde.
EIle assure les fonctions de:

Sommeil, rangem(nt, activités
scolaires a de dét{nte. et des
fonctions secondaites pour les

adultes; regarder ld tv, traYailler,
Lire, et même recel,oir des
amts

am Ge aux en-

-Les es exté urs de I' nité d'habitation << hoi balco

Annee U: 2016/?Ol7
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I

T.

I

7-1

(02) pièces.

.1. Pour les logements dont le nombre de pièces dé-
passe trois(03), on doit prévoir un point d'eau au
niveau d'une chambre.

i. Le nombre de SDB dépend de I'importance du
logement (Haut standing, à caractère social...).

,.. Pour les logements en duplex un WC est néces-

1., \ {I
llirr

T
a

ÿ--

I

terrasse »:
.1. La terrasse: est une extension du logement.
.!. La loggia: Pièce couverte et non saillante par rapport
à la façade.
t Le balcon: Plateforme en saillis par rapport à la fa-

çade.
.1. Le séchoir: Pièce saillante ou non par rapport à la fa-

çade, ou on fait secher le linge.

I I
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Séjour 18.50 20.00 26.00

Chambre 1 13.00 13.00

Chambre 2 13.00 13.00

Chambre 3 15. 00 13.00

Chambre 4 17.O l

15.0 lCuisine 15.00

SDB 3.50 5.00 5.00

W.C. 1.50 2.00 2.00 2.O(

Stockage 1.50 2.00

I

2.50 3.00

10.00 15.00 15.00 15.0r )

125.0 060.00 85.00 106.50

-Recommandations et surfaces:
*Ils doivent constituer des élém de composition de la
façade.
+[æs immeubles en terrasse possèdent devant chaque ap-
partement un espace libre pour se reposeq travailler ou
jouer pour les enfants.
* La plantation sur les balustrades augmente la valeur im-
mobilière.
*ll faut tenir compte de I'orientation par rapport au soleil

14.2 : Ré rtition des es des

-

et aux voisins.
* Il faut une surface suffisante avec protection contre les regards, les bruits et

climatiques (vent et pluie....etc.).
es influences

stan r2 F3
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CHAPTTRE 3: cAs D'ÉTUDE

Approche conceptuelle :

15 : Prêentation et situation :Analvse de site :
. Le terrain d'intervention se situeau nord-est de la ville d'Alger dans le quartierde
hamma -

l6 : Sa délimitation est délinie comme suit:
-Au Nord par la cité de halles, Cem, sonacome
-Au sud par une mixité d'habitat entre collectifet individuel.

- A l'Est Cem, Cem Chanzy, habitat collectif, lycée.
- A l'Ouest, protection civile, Cern et de l'habitat collective

17 : Accessibilité au site d'interwention :

i

'ü11

for huteur

Le sile est accessible sur les 4 cotés et il présente un accès favorable du côté de
la rue principale rouchai boualem

18 : La forme et surface de site :
Notre terrain se décompose en é ilots rectangulaire il couvre une su-

perficie d'environ 8627.84 m'.

19: La to ra hie du site :
Le site est situé dans Ia plaine pow cela le tertain est pratiquement plat.

20 : Délimitation et environnemçnt iutrucdia!l

CEM Chonzy
'lITt

- 747,1{n

61m

rfl ET
I.rfÉ

re 101 : corte de site d'inteNention

/sdurce ftdliser pot I'outeur

RochoiBouolem

Aisset Idil

-;
"*- 

1

ü
i
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Figure 100 : corte de situotion de site d'int+Neûtion /soutce cofte de prcposition urboine néolisé po

l+

1

It3lLr

llot des holles

Figure 7OO : cotte de situotion de site d'lntervention /soutce coîte de proposition utbolne Éolisé

E

T

r-

l.|r,
I
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CHAPITRE 3: CES O'ÉTUDE

Partie conceptuelle (phase proiet architecturale):

2l : Conception du nlan de masse :

21.1 : Principe d'imDlantation:
Notre bute c'était d'avoir un projet intégré dans son environnement et surtou! assurer une

communication inteme (entre les deux ilots de site) et une communication e;tteme (avec les

autresilots),touteneSsayantdecombinerentrelesélémentssuivants:
l- le boulevard ROCHAI BOUALEM (axe structurant)

2. les équipements de proximités projetés

3. La vue panoramique sur la mer. I

Par :

-Une façade urbaine avec une galerie commerciale pour animer le boulevard lrochai boulem

Jes différents percés qui mènent aux cæurs d'ilots et qui assurent une commünication avec

les autres ilots.

-Un gabarit important pour profiter de la vue panoramique sur la mer.

-Un cæur d'ilot animé par les différents services.

-la superposition des activités (commerce - seryice-habitat-loisir et détente). I

21.2 zLasenèse du oroiet:
21.2.1 : La Contextualité :

Le Site présente plusieurs séquences

qu'il faut prendre en considération :

-le boulevard rochai boualem

- La voie mécanique separant les 2

ilots de site

-la mer méditerranécnne

-l'environnement immédiat

21.2.2 :L'alisnement : i&ü-!

La

Ilot dc§ :
hall

cukurcl :

Boulcvard
Rochai
Boual€nr

Périphérie des Deux ilots pour :

- assurer ralignement 
Fiqure 102 : schémos de conturtuolité de site d'int

-Notre projet est composé de deux

volumes séparé entre eux par une

Voie mécanique, implantés en

-animer le boulevard avec une gale- source :schématisé por I'outeure

rie commerciale
- Iibérer les cæurs d'ilots qui vont gervir aux habitant du quartier et aux publi

les difierents services.

!';;;;*':
i.::lf*I.;

CÊM ;

ntion

es à travers

#

$
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t22.2.3Communication interne et ex-
terne :

-la communication externe qui relie le
site avec les autres ilots est assurée
par les 4 percés qu'on a créé, toute on
respectant la continuité visuel des
axes-

-la communication interne est assurée
par les cæurs d'ilots ainsi que le sous-

sol qui est réservé au parking

23 :Principes de Distribution des
fonctions:
-Superposition des activites:

.Un traitement spécifique au niveau de

boulevard ROCHAI BOUALEM marqué Figure 103 : schémo de cammunication inrcrne et externe de site

par une galerie commerciale. d'intervention /source : schémotisé por I'outQure

.Le RI)C est réservée aux com-
merces/service
.Le 1" étage est réservé pour la fonction des différents services et cela va faire la liaison
entre ce demier et la fonction résidentielle.
.Les étages supérieurs seront concretisés pour la fonction résidentielle.
.pour animé notre projet on a ajouté la fonction de loisir et de détente au niveau de volume
« 'A » qui sera l'élément marquant de notre projet en reliant les deux immeubles d'habitat

.Ces quartes activités complètent le concept d'habitat collectif
urbain intégré.

Figure L04 : schémo de principe de Distribution des fonctions de bloc/ source : schémotisé por I'auteure

24 :Schéma d'organisation spatiale des plans:
RDC : est réservé pour le commerce avec une galerie commerciale le long du boulevard

Rochai Boualem et aux services dont l'accès des services Ç'est fait à partir du cæur d'ilots
pour créer une animation intérieur

HABITAT

SERVICE SERVICE SERVICE SERVICE

1

I
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HASITAT HABITAT HABITAT

COMMERCE COMMERCE

Détente et
loisir



service

servlce

service

servtce

^ô. .ô,
Servlce

servtce

Barre

angle

des

spatiale des plons /

continuité des services qui

pour la fonction résidentielle, dont

niveau de I'ilot B et séparés dans

de loisir et de détente

: F3rlF 3) Bloc Ângle

source

Figure
source

t
I
EI
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TII

I

ilIE I
I

Figure 705 : Schéma
l'outeure

-Le t*-rcfaCn : le 1"'étage c'est

Les étages suffrieurs seront

de blocs barre et ongle

-les deux ÿpes de bocs sont

culations qui concrétisent

attachés

la

Bloc Bame: (typeA et

deux ÿpes

deux arti-

de distribution du bloc
por l'outeure

fifF4)

E=
I
I
Ë

I
I

Proko3rffrnt
rrrtritur

Partre ouit

Cinuhüon
Yarticrle

(irruhhl
horllsltleh

Pirtieiret

to&lï{

I
E
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CHAPITRE 3: CAS D'ÉTUDE

-Les Articulations : les espaces de loisir et de détente sont ajoutés afi{r d'animer
notre projet 

]

^

^

^

Jadin d'hiver
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Figure 107 : vue de 3D / source : réoliset pot I outeurq
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25lle plan de masse aménagé :



servrce

serwte

)
)

 

26 : la structure non bâti :

l-lmplantation de bâti en péripherr de site pour libérer les cæurs d'i lots

2-creation des di{férents perces
ilots

3-animer les cæurs d'ilots par les differents services et activité ainsi que les b d'habitat

assurer la communication entre les 2 i et les autres

(
-it----

Escalier sous

Figure 108 : schémo de principe de distiibutbn des espoces ou RDC /source :schémotisé par l'ou

4- e c(Eur d o estt
vtces et dES espace

destinés au publique et au

de détente et loisir et de I'

espace de rencontre et de

hab tant du quartier pour ier des ser-

habi tat

détente par son aménagement fique qui

s

dCCEUT ot est une

assure même la circulation piétonne

i""'l Cæur d'ilot piétt.r

delenle )

(espace de

++
Sonic de sous sol (

Entréc dc sous sol (

)

)

Figure 109 : schémo de disttibution de c@ut d'il / source
schémotisé pot l'outeurc

g
?-'

Figute 110 : ÿue de 3d /source : photo ré

seN ce

seruice

5ervtc€

æryrce

,À^

v
(
(I
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I

1

I
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27 zl,e barit :

-La fonction résidentielle occupe le volume émergeant donc un gabarit im

R+7) afin de profiter des vues panoramiques

t (R+6 et

dans le but d'alléger la masse une frâgmentation s'impose sur le volume au niveau de

l'articulation en diminuant le gabarit à R+3, tout en respectant la mitoyenn

I'ensoleillement et l'éclairage pour I'ensemble du projet

les expres-

sions suivantes :

28.1 : Le soubassement.' qui est compose des deux niveaux

- Le R.D.C qui englobe le commerce et le service.

- l* étage qui englobe les activités de services.

Dont le soubassement est enveloppé en verre afin d'assurer la fluidité et la

que la continuité visuel entre les deux volumes du site.

alnsl

28.2 : Le corps : réservé à l'habi tat, âvec I'utilisation des panneaux vert et horizontaux

pour marquer les prolongements extérieurs

- La verticalité est bien définit par les cages d'escalier au niveau des an es

- On a utilisé des éléments qui ressortent en porte-à-faux afin de créer jeu de fa-

çade d'une part et minimisé l'ensoleillement directe d' autre part. « soleil »

28.3 :Le sommet: le sommet est traité par des éléments préfabriqués dans le but de mar-

quer la partie supérieure de l'édifice.
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Figure 771 : photo de gdborie /source :iéotisé por l'outeure

28 : Traitement des facades :

Le principe général de la composition des façades dans notre projet est basé
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Figurc 172 : schémo de principe de ldçode /source\'l Éolisé por l'outeure

RDC
I

Boutiques
t9Services (en 2 niveaux)

IClub d'enfant

Cafeteria 1

Restaurant 1

IVentes et Exposition des livres
2em ETAGE -3EM ETAGE

Jardin d'hiver
ISalle de billard

2em ETAGE -3em ETAGE
Nombre de blocs 8

-T1pe barre 4

4-Type Angle
Nombre de logements 88

40

44-Type F4

Nombre de stationnement (sous-sol) 162
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CHAPITRE 3: CES D,ÉTUDE

Partie technioue
L'approche conceptuelle se base sur le choix de la forme et du volumg ainsi

tèmes constructifs les plus adequats.

Ceüe approche entame I'ensemble des techniques utilisees dans le projet. La
c'est I'espace architectural et sa forme

e sur les sys-

est in'
engendrent le
tenir le projet

ix, al
aux s pour la

dissociable de I'architecture, en effet
système structurel adéquat. L'objecti
structurellement parlant mais aussi le

fde cette approche non seulem de

rendre fonctionnel, lui garantit

L'approche technologique a pour contenu l'illustration des différents cho
structurel, les différentes techniques constructives, aux differents matéri
modélisation du projet.

D Les gros aulres

me structurâl ux utres:
Choix du système structurel pour appartements

Compte tenu de la nature du projet, nous avons opté
pour une structure simple et économique avec 6.5.4
ou 5.5 .4.5 d'entre axes en tenant compte des maté-
riaux qui existent sur le marché Donc nous avons
opté
sur I

men
FrgurQll3..Syst

resu
et les autres niveaux supérieures et des poutres principale de 45x45cm et des

daires 40x40cm.

30.1 : Choix des Dlânchers :

- Notre choix s'est porté sur un
plancher en béton armé à corps
creux de 2ûr5, ce choix a été mo-
tivé par les faibles surcharges d'ex-
ploitation et climatiques. Un plan-
cher en dalle pleine est prévu pour
les balcons qui sortent en porte-à-
faux.

30.2 : Les voiles :

sol 45x45cm our le RDC
secon-

Conformément aux recommanda-
tions du RPA 2003, on a prévu un

prendre les poussées des terres et eaux, realisees en béton armé
§lon d é

et complètement désolidarisé de la porteuse au niveau du
sous-sol

Figure 714 : dolle pleine/source
Google imoge

Figure 115 cofps creux

/source imaqe

Mur voile/Google imoge,
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CHAPTTRE 3: cas o'Éruor:

..b{",É4 $il[l lErrc.
!r. $ ûr+i I irtr
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Figure177 : Joint de ditdtion entre bôtifient et\bôtimentlptoû sous sol)/source :Google

imoge et plons sous sol porkinq I

. Les fondations seront en radier général pour éviter les boules de prissions

. Le sous-sol sera entouré d'un mur de soutènement, il assure la réception des

activités de parking. La dalle du sous-sol est une dalle flottante pour ne pa§

surcharger les fondations.
> Les sô-^hds

31.1: M
C'est un mur de façade léger qui contribue à la fermeture du bâtiment en 2

niveeau (Rdc et l" etage etjardin d'hivert) mais ne participe pas à sa

stabilité dont I'armature est principalement constituée de cadre d'aluminium
tout en assurant l'étanchéité à l'air et à l'eau
façade.

31.2: La Drotection incendie:

313 : La trainâsse en tôle galvanise
pour extraction gaz brulé

La trainasse n'est pas un produit,

mais tout simplement un conduit horizon-
tal circulaire ou rectangulaire etc. Pour Ie

passage d'un fluide de I'air.
[æs gaines de ventilation ou de désenfumage
comportent des trainasses

31.4:Les detecteurs:

de la

Ils reagissent à la fumée, aux cha-
leurs et aux flammes déclenchant
ainsi une alarme sonore et la mise
en action d'autres dispositifs (déblo-
cage des issus de secours, désenfu-
mage, balisage de secours).

Les consignes de securité et le bali-
sage: Favorisant l'évacuation des
Occupants et I'intervention des se-

cours.

31.5 : Extincteurs:

Un extincteur est un appareil de lutrte contre I'incen-
die capable de projeter ou de répa dre une substance

appropriée appelée « agent extincteur » afin
d'éteindre un début d'incendie. On distingue les extinc-
teurs exclusivement destinés aux sapeurs-pompiers de

Figure 1)O : Detecteut (sous sol)lGoogle i41oge et plons sous'sol

ligurc I19 : Lo toiûolse au lsous-sol -pdr-
kin source Google îùloge

Figure 778: lo trcinosse \source
oogle imoge

E

/
:-F --. 

-
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IHI IHI T
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tFigure-727: Extin+teurs (s

imose I

s sol -porking) Google

30.3 : Joint de dilatation :

permet d'atténuer le phéno-
mène de changement de maté-
riaux qui survient avec les

ecarts de température et les ef-
fets de temps. Une construc-
tion peut être endommagée si

desjoints de dilatation n'ont
pas é1é prévus.

30.4 :L'infrastructure :

lf,
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l

;ourcc: supportca de dessin ré.liscr
ra.l'âutcurc

demiers se scindent en trois

I'anaque immédiat du

, branchée sur une canal
les flexibles de lutte

-122: Poteou d'incendie (sous-sol \potking )

Hamma vu les problèmes dont

requalifrcation urbain vient pour

du quartier El Hamma afin

ue de la baie dâlger.
et requalification urbaine l'

du devenir du front d'eau

des espaces maritime et fluviale
on économique et fonctionnelle

lissent son paysage urbaine et

une identité forte sur les

sans changer son identité

Cx^nptrnE 3: cAS D'ÉTUDE

ceux destinés au grand public.
biles et fixes

-Un robinel d'incendie armé,

Prise d'eau en forme de petite

niveau du sol, à laquelle sont

Fig

CONCLU
Notre choix porte sur le quartier

L'opération de renouvellement

image plus modeme et plus

bain qui se trouve dans une zone

f)âns ce contexte de renouve

ner la rupture ville mer par La
pas seulement au

siste également en une

trines maritimes modemes qui

siste que le projet architectural

cer I'infrastructure du quartier El

portatifs, mo-

au-dessus du

quartier.

une nouvelle

ir un projet ur-

base a élimi-
ne consiste

elle con-
au nou-

lisation

les vi-
con-

de renfor-
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31.6 :Poteaux d'incendie :

I
U

veau contexte socio-économique avec; une revalorisation, modemisation et

de ce front d'eau, qui à son tour p€rmettra à la ville de se revaloriser par de
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