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I. APPROCHE INTRODUCTIVE

1.1. Introduction

Depuis des années ,l'Algérie essayé de remédier au problème de logement urbain, apparu

peu de temps après f in et qui s'est propagé un peu partout sur le territoire national ,

en dépit de toute considération nnementale et écologique. Cette opération à engendrer

non seulement des cités incom tibles à I'image de I'environnent dans lequel elles sont

inscrites, mais aussi qui ne rel nt même pas de la notion d'habitat, souvent à cause du non

mmandations exigées dans les différents instruments

Cette négligence a crée ce

librement du milieu de vie et de
'on appelle le phénomène des villes malades, façonnées

nature. Or, il est impératif de combiner nature et logement

pour créer l'habitat digne de l' humain, qui lui doit toujours se rappeler qu'il provient de la

nature et que cette demière doit I
vie.

ober et son logement à fin d'obtenir un meilleur cadre de

La ville de nos jours représen une stratification crée par ses habitants au cours de son

une série de transformations qui répondait aux attentes deexistence, chaque période représen

ces derniers.

Les transformations ont été d rdre environnemental, social, économique et politique,

toutefois, I'habitant devait créer en parallèle un logement qui s'inscrit dans son milieu naturel

afin de concevoir un habitat com uniquant avec son cadre de vie et son environnement, ici le
concept d'écosystème prend toute on ampleur, on parlera à ce stade "d'intégration dans un

écosystème urbain" qui est le thèm de notre option pour cette affrée.

Cette option met en évidence I'i troduction du mode de conception durable et I'application

de I'empreinte écologique, ainsr a r une construction conforme aux nonnes et critères de

l'écosystème urbain, donc avoir une QE parfaitement appliquée, cela pour mieux répondre aux

7
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1.2. Introduction spécifiqu

1.2.1. Démarche de I'e
la démarche de I'ensei

padculier peut être exprimée et
.1. Mettre à la disponibilité
conceptuels appropriés pour I

situations et les réalités d'aujo
spatiale cohérente en os a

1.2.2. Objectifs péda
Les objectifs pedagogique

résumés comme suit :

Développer des démarches
Maîtriser des processus de

desoutils méthodologiques
. Faire aboutir le processus de

1.2.3. Présentation de l'a
- La méthode de travail consiste

le projet depuis la rech
modénature ou d'aménagemen

- Le niveau d'aboutissement prélu
d'exécution . En passant par :

a. Phase analyse esq

b. phase avant projet
c. Phase projet .

1.3. Problématique :

1.3.1. Constats et observa
Abritant de véritables catalogue

synthèse atypique des différents
totalité de son territoire durant la
tissu colonial ou ville coloniale - c
Ceci affrrme d'un côté une certain
autre côté, à des actions qui sem

globale de I'environnement dans I
perte d'intenelation avec le milie
l'écosystème urbain.

I. APPROCHE INTRODUCTIVE

au thème de I'option :

ignement:
t universitaire en général et celle de I'architecture en

comme sult :

s étudiants, les connaissances et les outils méthodiques et

permettre d'une part, d'être capables d'intervenir sur les

'hui et d'autre part, stimuler l'imagination par une perception

un cadre de vie agréable.

ues :

assignés à notre enseignement peuvent être énoncés et

ientifiques (techniques et esthétique)
ception et de création architecturale sans que la maîtrise

prenne le pas sur le produit architectural
création architecturale

lier
accompagner les étudiants à partir d'une idée et à maitriser

préliminaire jusqu'aux détails précis d'assemblage, de

selon la taille des opérations, I'avant projet ou le projet

ns:
de styles de l'architecture coloniale et représentant une

ts architecturaux qu'a connu I'Algérie dans toute la
ode précoloniale et coloniale, communément appelé

des changements morphologiques âssez importanls
dynamique urbaine de la zone, mais donne forme, d'un

lent ponctuelles, sans glande cohérence et sans vision
I elles sont inscrites, provoquant des fois, une certaine
de vie, donc un semblant de disfonctionnement de

8



. Comment créer un proj
répondant aux critères de l'hab
. Quelle démarche faut-il ado
modemisation du tissu urbain
cadre bâti dans un écosystème

Problématiques

architecturale
écologique ?

pour assurer
intégration du

bain ?

L'exemple de la ville de Bo
demières décennies qui succè

tissu colonial et une fragmen
naturel, ainsi qu'un manque

quartiers.
Toutefois l'empreinte

programme de planification et

met en cause la ville fermée et
<< Le viÿant met en éÿidence,

générale, cette association e

la critique écologiste de la
individus ou les collectifs qui li
ÿiÿant en ville: sowent, la so

de la nature de manière plus gén
l'hypothèse selon laquelle la so

de nowelles mobilisations et de

1.3.2. Problématique :

1.3.3. Objectifs :

. Créer un projet architectural
assurant la continuité de la nouvelle
. Matérialiser la forte relation
harmonie urbaine paisible à viwe
écologique.
. Modemiser le projet archite
prévoir sa continuité dans le futur
. Optimiser les échanges de ce d
. Avoir une vision évolutionniste

I. APPROCHE INTRODUCTIVE

représente l'ampleur des failles urbaines constatées ces

nt à l'indépendance, on peut remarquer une décadence du

logique doit être appliquée et prise en compte dans le
'extension urbaine, ceci pour résoudre la problématique qui

tonome que deviens Boufarik.
par ses dysfonctionnements, les externalités écologiques de

us généralement, de toute production du milieu. De manière

problème d'environnement et déÿeloppement correspond à
nité Enfin, de façon spontanée, nombreux sont les

lo problématique environnementale et la préservation du
de l'animal ou la destuction du végétal, la souffrance

rale, est la raison de leur mobilisation. Dès lors, onformule
du monde ÿiÿant est un ÿecteur impoltant en termes

on du cadre bâti par râpport à l'espace vert et le milieu
touche écologique très perçue à travers la visite de ses

composition du social et du politique. » |

?

ui répond aux besoins et exigences des habitants en

xtension avec le tissu existant.(tissu colonial)
du cadre bâti avec l'espace publique pour créer une

mier avec le projet urbain.
la ville visant à enrichir la biodiversité.

osystème urbain. p109

les habitants à travers f introduction de l'empreinte

et garder la liaison entre le passé et le Fésent et

t)

tout développement urbain ou,

Source -1- : Des milieux de vie à l'



I. APPROCHE INTRODUCTIVE

1.3.4. Hypothèses :

Pour répondre aux probl tiques soulevées dans notre domaine d'intervention, nous

avons adopté les hypothèses sut es

/ Le bon choix du site: dans I I le projet doit s'intégrer dans un contexte réel

La bonne exploitation des nergies renouvelables pour assurer un projet soutenable à

l'environnement
r' Le bon choix des matériaux constructlon

- Des matériaux biocli ques locaux, qui sont disponibles et non polluants

- Des matériaux économi ues en énergie, on réduit le maximum
/ L intégration d'espace verts fin de créer un microclimat agréable.
/ La création des places de ntres, des aires dejeux, des plans d'eaux.
r' Faire une conception d'un et fonctionnel et de bonne qualité architecturale qui aura

une bonne communication son environnement et ses habitants
r' Une gestion durable de l'eau
,/ Un traitement optimum de hets

1.4. Démarche méthodologi ue:

Le mémoire pour l'obtention d un diplôme Master en architecture se compose de 3 temps :

Ces temps itératifs sont : l'introd ion, l'état de l'art et le cas d'étude

1.4.1. L'introduction :

Elle comporte :

. L'introduction à la thématique gé érale du master «HABITAT ET ECOSYSTEMES»

. Quelques définitions des notions latives au thème pour une meilleure compréhension du

but de cette recherche
. La présentation des problématiq s de recherche et ses objectifs.
. La politique de l'habitat en Algéri ainsi qu'un petit aperçu historique
. La notion de nouvelle ville c

Donc... une vision globale de ce q va être l'objet de notre recherche et son objectif

l.4.2.Etat de l'art :

Il comporte :

. Synthèse d'une recherche biblio que dont l'objectif est de cemer et comprendre les

diflerentes approches qui ont été ulées concernant notre thématique.
. Eléments théoriques de base qui c ntribuent à la focalisation de la présente recherche vers

les objectifs ciblés
. Analyse d'exemple de la même th âtrque
. L élaboration d'un programme q titatifet qualitatif.

10
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. Approche
thématique
. Approche
normative

1.4.3. Cas d'étude :

Il comporte ;

. Ce chapitre présentera le cas

et architectural.
. L'analyse du cas d'étude BO
temps et synchroniquement à l'
. L analyse de I'aire d'in
. La présentation du projet : le
- Une partie écrite constitué les

comme solution des probléma
programme, les concepts de

- Une partie graphique que con

Introduction

Tab.I.1.

. Approche
introductive

'étude et l'interprétation des résultats par un projet urbain

pour comprendre l'evolution de la ville à travers le

de des instruments d'urbanisme enAlgérie

et doit présenter en deux parties
différentes approches et méthodes qui ont été formulées
ques de recherche, la formulation et l'affectation de

on... etc
les plans, les coupes les façades...

Etat de l'art Cas d'étude

éma svnthèse du contenu du mémoire.

. Approche
contextuelle
. Approche

conceptuelle

tl
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II. APPROCHE THEMATIQUE

2.1. Introduction: 
i

communauté d'êtres vtvants toulbiocénose) el son environnement géologique, pédologique

et atmosphénque (le biotope) . 
I

P Les éléments constituant iun écosystème développent un réseau d'interdépendances

permettant le maintien et le devel{ppement de la vie .

F Un écosystème est l'int$action entre les facteurs biotiques et abiotiques .Dans

l'écosystème, le rôle du sol est de foumir une diversité d'habitats.

L On peut déduire de ces obsfrvations simples que les êtres vivants dépendent de leur

milieu. on appelle l'ensemble fofmé par les êtres vivants et leur milieu un écosysGme (un

simple jardin, une forêt ou un étafrg sonl des écosystèmes). Une partie de l'écologie consiste

donc à érudier les écosystèmes. 1 |

Z.2.Généralités sur l'écosystpme :

2.2.1. L'écosystème natur{, un équilibre dynamique :

un écosystème naturel est u{ ensemble dynamique réunissant des milieux naturels de

vie, des communautés vivante{ qui l'occupent et l'ensemble de leurs relations et

interactions. i

Il existe entre les différents éléments d'un écosystème des relations d'interdépendance

sous forme d'échanges de matière ft d'énergie. Cela forme un système interdépendant, capable

d'évoluer et de s'adapter au conte{e écologique par des boucles de régulation.

Celui-ci est caractérisé par des sto{<.s et des fl ux (flux de matière. d'énergie. d'inflormation).

L écosystème n'est jamais complètfment isolé de l'extérieur mais il s'autoallmente '

Une contntunaultivivante ,tsso{ irie i son nrilit'tr dc vit'

+

{ig. I1.1. Biotope et biocénose (source : Coogle image)

Source: -l- Mémoire de master Habitatllntégre Aménagement de 3l0logements Beb Sebt

-2- Le bio mimétisme ou I'art df s'inspirer du vivant [p].1
13
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et biocénose (source : Google image)Fig. II.2. Bi

TË

2.2.2. Classement des diffé

Fig.II.3. Ecosystème
saharien

2.2.3.Lt ville, un écosystèm
La ville en tant qu'écosystèm

un système vivant organisé.
Elle regroupe un grand nomb

principalement humains (mars

végétaur, animaux, champignon
dans un milieu à dominance m
par ses activités, une grande vart
métaboliques (production,
dégradation), générant d'im
de flux de matière (organique,

minérale...), d'énergie et d'informati

Source : -2- Le bio mimétisme ou l'artde s'

II. APPROCHE THEMATIQUE

Itl(r( 1.: ()st:

nts types d'écosystèmes :

Fig.II.5.
Écosystàne urbain

humain:
humain est

d'individus,
aussi des

bactéries)
qui exerce,

d'actions
lon,

quantités
lastique ou
NS 2

Fig.II.6. Ecosystème
balnéaire

+ Ç

Fig.II.7. La ville est un système
interdépendant, caractérisé par des

flux de matières, de personnes,

d'énergies et d'informations.
du vivant [p3] l4

+r . 
_--l -{

f'

Fig.II. 4.

Itl(r t ot,r.
t- :e:-

dt* rrfil
..,u, -i !'+,-'

j -r- ."

t

3ïu .t
I
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2.2.4.La ville, un écosystè
La ville se caractérise par :

. une forte densité de population

. un milieu de vie à caractère

. un climat exacerbé (plus chaud, pl

. un approvisionnement à l'extéri

. des cycles de production, de

Les cycles non bouclés, indu
consommation puis du recyclage,
qui s'aggravent parallèlement sans

2.2.5.Les frontières de l'
Les premières définitions des I

sont les aires urbanisées avec des

aires urbanisées comprennent une

Néanmoins, il est plus intéressant
à laquelle on souhaite répondre.

2.2.6.La structure de l'éc
En plus des paramètres

possède d'autres telles que les co
artificielles (ex. réseau de canalisa
énergétiques et de transfert de mati
de rétention de crues, etc.), L évolu
décrites en terme de classes d'âge,
termes de systèmes politiques,

2.2.7. Recommandations t
Le symbolisme :

- Création d'une image symboliq
- Création d'un point de repère

Rentabilité :
- Maximiser le nombre d'

- Hiérarchisation et ségrégation fo
- Présence de végétation dans le

naturel.

source: -2- Le bio mimétisme ou l'an de s'insp

- Avoir des accès indépendant
l'environnement de travail et de loi
- Prévoir des rampes pour les gens

e fragile :

, donc une production primaire faible en photosynthèse

s sec, lumière artificielle, etc.)
et r.rne forte dépendance aux flux entrants

mation et de recyclage non bouclés

ts par une déconnexion spatiale de la production, de la
traduisent inéluctablement par des déficits et des excédents

ver à se compenser.2

osy§tème urbain :
ites de la ville se basent sur les facteurs d'urbanisation que

ètres de densité de population ou de constructions. Les

place centrale et des quartiers proches qui l'entourent.
définir les limites de l'écosystème urbain selon la question

ystème urbain :

stiques d'un écosystème natuel, l'écosystème urbain en

ons (ex. immeubles, routes, etc.) et inûastructures
installations électriques, etc..) qui jouent sur les bilans

Les espaces naturels urbains aménagés (arrosages, aires

on des sociétés humaines en ville peuvent notamment être

sexe, de catégories socioprofessionnelles, mais aussi en

iques, culturels et de valeurs.

ématique :

et urbanistique
s la ville

ientifique des surlaces commerciales pour vitaliser

des bureaux et annexes, avec amélioration de

r.
mobilité réduite

onnelle (public- semi privé... etc)
et pour faire l'équilibre entre l'espace bâti et l'espace

du vivant lp3l l5

II. APPROCHE THEMATIQUE

- Organisation systématique et

l'ensemble du projet .



Fig.II.10. Domus

II. APPROCHE THEMATIQUE

I'histoire :

l'habitat a toujours été l'expression des modes de vie

insulae :

stratification des sociétés, générer d'un besoin innée de

toute crainte et danger à travers les temps qui mène au

les et des cités. . Ces nouveaux mpports sociaux qui

un phénomène de « domiciliation » : le logement acquiert
rôle dans les relations sociales.

sont politiquement marquées par la « chose publique »,

séparation de l'espace public et de I'Oikos, la sphère

que. Chez les Romains, le domus incame un modèle

ciliation par le statut qu'elle confère à son propriétaire :

lités civiques grâce à l'architecture de sa villa.
constitués d'immeubles de quatre à cinq étages otr

t
I

Fig.II.ll. Insulae

e

a vu l'idée d'un
que disparaitre par

l. Celle-ci est

une à usages

de chambre, de

lle pas qu'une
ne en plus de la

pagnons d'ateliers

Fig.II.l2. La maisonnée
médiévale

d'urbanisme- p8 16

2.3. Notion d'habitat:
2.3.L. l'habitat à trave

Entre aspirations et contrai
d'une société donnée.

L'Oi'kos, le domus et I
Dans I'antiquité l'habitat été

s'abriter et de se protéger contre
développement des villages, des

deviennent « urbains », en

une importance au point de jouer
Les cités helléniques, puis I

d'où nait pour la première fois
privée attachée à l'univers
particulier d'un processus de do

celui-ci afïiche dans la rue ses

L habitat populaire, l'insulae,
cohabitent plusieurs locataires. 3

ff'r
_i*tet ,

/4.
fl-ù

Fig.II.9. Oikos

La maisonnée médiév
La longue periode du Moyen

espace privé propre à la vie dom
l'attachement de la maison au

constituée d'une grande salle c
multiples : elle fait oflice d'ateli
salle à manger, etc.

D'ailleurs, la maison n'ac
famille nucléaire, souvent
famille étendue, serviteurs et co
sont souvent hébergés 3

Source : -3- Habitat et modes de üe Tome 1 -

I

I

lr



II. APPROCHE THEMATIQUE

privatif :

bourgeoise apporte au

t majeur dans la
ement de l'individu

cture étant portée par

conçue afin d'opérer
de la famille afin de

également afin de

ors que l'on conçoit
vie privée, que I'on

0
terne au logement,

hôtels particuliers,
s, une autre pour les

public » de réception Fig.II.13. Espace privatif

nren :

l'entrée dans l'ère industrielle et la division sociale du

ce privatif à part entière. Le travail devenu un élément

on devient le lieu du « ressourcement », de la détente,

à distance la société et de se metre à l'écart du jeu social

rapide du monde domestique comme un pan entier de la
on du monde professionnel voire simplement extérieur.

ns est depuis lors imprégnée d'une séparation nette

pace public. Au XIXème siècle, l'éloignement du lieu de

forte densification des logements populaires, ce qui crée

sein de ces « immeubles de rapports ». L'absence de

le surpeuplement finit par gagner les discours politiques

uestion du droit au logement voit ses premiers jours, la
urbaines liées à l'habitat par le politique dans la seconde

ssance à un Etat planificateur qui, selon certains, fait du
3

Fig.II.15. Grenier immeuble
haussmannien

savoirs théoriques et des pistes de réflexion appliquées p9
17

La naissance de l'espa
Le développement de la soci

XVIème siècle un boul
conception de l'habitat à travers l'
et de l'intime. Une nouvelle archi
un groupe social avant-gardiste
une séparation entre les membres

s'assurer un espace personnel,

s'éloigner des domestiques. C'est
pour la première fois l'idée d'
retrouve dans l'architecture I
notammenl dans la construction
avec une partie pour les domestiq
appartements privés. et un espace «

I'art de la distribution est né. 5

L'urbanisme haussma
C'est au XIXème siècle, ave

travail, que le logement devient un
très structurant du quotidien, « la
avec cette possibilité rare de m
»t. Il s'opère donc un cloisonnem
vie sociale, mais marqué par la disti
L'époque dans laquelle nous vl
historique entre la vie privée et l'e
travail et de l'habitat participe à
des conditions de vie insalubres

sanitaires et de luminosité, ainsr

critiques du moment. Alors que la
prise en charge des problématiques
moitié du XD(ème siècle, donne
Baron Haussmann le premier urb

Fig.[.14. Ilot
haussmannien

Source : -3- Habitat et modes de vie - Un etat
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II. APPROCHE THEMATIQUE

XXème siècle
l'influence du

scientifique du
mouvement, en

perfectionnement
uisine-laboratoire

on de son

aginée de Le
stes, est un lieu
en raison de la
chaise, pour ne Fig.II.l 6. Cuisinelaboratoire

-villa sav

e d'âvant

régionale
diversité de

I

à travers I'histoire en Algérie :

sation et les occupations qu'a connue l'Algérie, ainsi

détient un large patrimoine architectural et urbanistique,
tât. Cette diversité est basée sur différents facteurs

c'est surtout le facteur de temps qui devance le reste.

,et
sle

elle a
pays.

lement
on, par une
réalisation.
ction des

ille ainsi
La maison

énéralement
5

ill'
I

F 17. Maison de la Casbah

d'urbanisme- p8
master Aménagement d'un ensemble d'habitat intermediaire Pl2 18

L'influence de Le Corbusie

Le logement du début d
caractérise l'urbanisme modeme
taylorisme et son organisation
travail. L architecture, gagnée par

vient à introduire des méthodes de

du logement. Le Corbusier et sa

en foumit un bon exemple avec l'
« modulor ».

« La cuisine-laboratoire
Corbusier, inspirée par les hygi
fermé de l'extérieur, sans fe
ventilation mécanique, sans table
pas perdre de temps ».4

C'est le type d'habitat qui
1830,

LArchitecture traditionnelle
(urbaine ou rurale), a constitué
réponses aux besoins de l'habi
dominé la production de l'habitat

L'habitat traditionnel est

déterminé par un mode d'utilisa
Architecture et par un procédé
Le mode d'utilisation est en
relations sociales au sein de la
qu'au sein de la communauté
traditionnelle algérienne est

structurée autour d'un espace cen

2.3.2. Politique de I'habita
A travers son histoire, sa col

que son vaste territoire, L Algéri
notamment dans le secteur de L
sociaux, culturels, territoriaux mat

Habitat traditionnel :

Source : -4- Habitat et modes de vie Tome I
-5- mémoire d'obtention de diplôme

il
r -t

r
I

L r
i
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Fig.II.19. Cité les

Habitat colonial :

Considéré comme une des

de par son architecture et son
premiers jours de colonisation, les

d'énormes modifications et
modifications englobent l'
style d'habitat connu sous

« I'habitat européen ». Ce style
a connu plusieurs étapes d'
caractérisent par périodes. b

Habitat post colonial :
Il s'agit d'une Algérie

ruraux. A partir de 1962, les
par les algériens. Dans un
besoins.

Dès 1980 commencent les

une réalisation en masse des

connaissent l'échec, quelques

des raisons de financement.
A partir de 1990, la

l'arrivée des personnes qui
terrorisme. Parallèlement à ce

la politique de l'état de l'époque
Verticalité. Vers 1996, l'état a
procédés de financement pour le
aux différents revenus, touchant
(logement social locatif), LSP
promotionne, LV (Location-vente,

I

I

rt

I

Source : -6- mémoire d'obtention de diplôme de

II. APPROCHE THEMATIQUE

les plus riches
Dès les

ont connu
itions; ces

d'un noweau
'appellation de

habitat européen
ces phases se

Fig.II.l8. Vue sur la baie
d'Alger en période coloniale

et libre, connaissant de grandes vagues d'exodes
occupés autrefois par les français ont été occupé

temps, ces habitations ne répondaient pas à leur

réalisations de maisons individuelles, mais aussi

d'habitat collectif. Des programmes qui
après avoir été entamé, c'est-à-dire vers 1986, pour

dans les villes du Nord connait une explosion vu
dans les montagnes ayant pris la fuite à cause du

on assiste à un gaspillage du foncier, d'où
tourne de l'horizontalité dans les constructions vers la

une nouvelle politique en élargissant l'éventail des
public afin de produire des logements adaptés

ainsi I'ensemble des catégories sociales, dont: LSL
social participatif), LPP (logement public

(Logement promotionnel aidé)F

!
I

t

I

I

'lllt
t I

t
I

I

t J

:
l

I
a:

I

Fig.II.2O. TourAadl 2

Aménagement d'un ensemble d'habitat intermédiaire
19

&

E

,.

i
5;Srl

r

r.l

.J

,l

f ,§
rl

I

t-l

*
T

f

a

I

t! n



2.3.3. Typologie de I'habitat
2.3.3.1. Définitions et gén

a-Le quartier t de? 400 à
Le quartier se compose

population comprise entre 15

collectifs complémentaires à ceux
avec l'habitat ; il peut comprendre
transformation non polluantes ;

équipements et les lieux de travail
1200 mètres./

b- I-:Unité de Voisinage :

logements -2404 à 4800 habitants
Elle regroupe une

2400 et 4800 habitants ; elle
fondamentale de l'
également le fondement de la üe
la cité ; c'est une entité
l'équipement nécessaire à sa bonne

L Unité de Voisinage se

« Groupements d'Habitation » ,

par des équipements préscolaires ,

caractère socio culturel et
équipements commerciaux ; ces

les besoins essentiels de la vie q

; ils sont situés sur un rayon de 350
de l'Unité de Voisinage , les
uniquement à pied ; il est
mécanisées pour les

répétées tels que les secours , le
l' approvisionnement des

Source : -7- læ logement social en Algérie - Iæs

II. APPROCHE THEMATIQUE

:

:ralités :

000logements :

Ce plusieurs « Unités de Voisinage » ; il regroupe une
: et 30 mille habitants , il comporte des équipements
e l'unité de voisinage tels que les bureaux , compatibles
ertaines activités artisanales , des activités industrielles de

r l'intérieur du quartier , les déplacements vers les

ourroot s'effectuer à pied pour des trajets n'excédant pas

ü

Fig.tr.2l. Eco quartier HOCHE a NANTERRE

400 à 800

:ion comprise entre
constitue l'unité
urbaine ; c'est

;iale et culturelle de
lgène pourvue de
estion.
,mpose de plusieurs
e est accompagnée
des équipements à
tif ainsi que des

uipements assurent
lienne des habitants
nètres ; à l'intérieur
acements se feront
u des circulations
rs ponctuelles ou
ioyage des voiries ,

s.7

rjectifs et les moyens de production p 135

Fig.II.22. Schéma de lUnité
de voisinage,1923
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II. APPROCHE THEMATIQUE

c- Le Regroupement I Résidentiel ou
Groupement d'Habitation : I de 50 à 400

logements : 
I

Le Regoupement Résiderltiel ou Groupemenl
d'Habitation est composé de 50 àl 400 logements ; il
représente un ensemble de I plusieurs Unités
d'Habitations ; il comprend le lréseau interne de

circulation les parkings , les e{paces semi publics
aménagés tels que les espaces verts I les terrains de jeux

; le Regroupement Résidentiel c§mprend aussi des

commerces de première nécessité.8 
|

,

I
II

-
Fig.tr.23. cité bananiers Alger

-II

Fig.II.24. Cité radieuse Marseille Corbusier

d- L Unité d'Habitation :l une seule

construction. I

L'Unité d'Habitation reprlesente une

seule construction , un bâtiment udique ; c'est
soit une maison individuelle , soit uln immeuble
collectif composé de plusieurs logements I

l'unité d'habitation comprend aussi [es voies de
desserte ainsi que les parkin$ Qui s'y
rapportent 

I

Au cours du deuxieme plan §uadnennal
. les programmes de logements oul nombre de

logements à construire ont été lclassés en

fonction de leur importance dans l$ catégories

(_-1

n
"tl .

que nous venons de citer ; ces {#rations à ..,_
réaliser font partie soil d'une intéEFation à un ft

[rryf
HdHjaiL

.l

site urbain existant. soit d'unel réalisation
partielle d'un plan d'urbanismel en cours
d'élaboration ; les équipementq collectifs
devaient faire partie d'ufre autre
progmmmatiorf 

I

à

Source: -8- le logement social en Algérie - fs objectifs et les moyens de production pl36
21
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Fig. II.25 Plan et coupe Unité
d'habitation cité radieuse
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Habitat collectifExem

II. APPROCHE THEMATIQUE

2.3.3.2. Classification :

a. Habitat individuel :

Sont considérés comme Logements
Individuels )), les logements à un ou deux
niveaux superposés et autres , dans un
espace privatif; cet espace est tué par une I
parcelle de terrain com des

prolongements naturels tels que les cours et
jardins, il relève d'une variable le site.9

b. Habitat intermédiaire:

Ce type d'habitation à des I

tout à la fois proche de la individuelle
par certaines qualités spatiales proche de

l'immeuble par l'organisation en appartement
et leurs regroupement ( un ÿpe

Il se caractérise souvent
)

sa surface
améliorée, de son gabarit qui est de 3
niveaux, Un accès individuel, surfaces

assurantaméliorées et relevant d'une
les 40 logÆ{a.8

c. Habitat collectif :

Il se manifeste en immeubles collectifs ou
Logements Collectifs, les groupés

communsur plusieurs niveaux, sur un
desservi par des circulations
possédant des locaux communs. 9

unes et

I

!

Source : -8- Le logement social en Algérie - objectifs et les moyens de production p136

1I.27. Exemple Habitat individuel

Habitat intermédiaireFig.II.28.

-9- PDF « Qu'est-ce que l'habitat )) 22
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II. APPROCHE THEMATIQUE

NCE M9D4

Fiche technique 10

chevalerel

delorme

onal

II.30. Vue sur le et

jet

llectif de 55

en RDC,
une forme

un espace

temps pour

Fig. IL32. Baies vitrées

Fig.II.3l. Façade de hâtiment

2.4. Analyse d'exemples :

Nom du projet:
Type:55 logements avec des

Architecte :Anne demians
Adresse : Paris XIII ème ,ZAC
Amenageur :SEMAPA
Equipe : chloè de quillacq,
BET economiste : Parica
BET strucure : Egis batiment
BET fluid electricitè: Parica
BET façade :VP et gteen

Surface: 4 885 m2

Cout : 8 700 000 eur HT

2.4.1. Presentation du

Ce sont des batiments d'habitat
logements avec des locaux de

dans un milieu urbain dense

Originale et une façade aÿpique .10

2.4.2.Concept du projet :

Le concept de ce projet est de

ouvert à l'extérieur et fermer en

assuror l'intimité de l'intérieur 10

On peut fermer les fenêtres tout le
l'éclairage.

Source : -10- https://fr
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II. APPROCHE THEMATIQUE

Le projet est inscrit dans

L ilot M9d4 dans 13 ème

Arrondissement de paris.

a18

un

a une

mde
10

Fig.II.33. Voies et accès

L

I
t

'§,J

næud

chÈfiün dG tct
torrc t rlnclpolc
lorrâ iêcmobê

IL34. Chemin directe

'lO m

20

r*-I ---J

II.35. Dimensions

24

2.4.3.Situation :

2.4.4. Les axes :

Le projet est près d'un flux
de haute circulation ,et un
intéressant. Le chemin de fer est

metres seulement ce qui po;;
de nuisances acoustiques. --

un

Le chantier situé entre la rue Léo
et la rue Chevaleret (deux rues de

flux ) alors l'architecte a
Passage. 10

2.4.5. L' implantation :

La forme du bati est irrigulière
longeur maximale de 47m sur

largeur ) elle est sous forme Du lettre

Source : -10- https://fr.slideshare.net/mobil
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II.36. Formes/plein-vide

Percée visuelle

Itinéraire piéton

commerce

nouvelle

IPlein I ViOe - Limits E

2.4.6.Intégration :

Le projet s'intègre parfaitement

son environnement ;il y a

harmonie dans les hauteurs et
façades. 10

2.4.7.Accessibilité:

Il existe deux accés au

donne sur la rue dont il
commerces,le deuxieme donne sur

L accés 1 presente une

devait s'adapter avec la pente ce

un itinéraire piéton très long,

L accés 2 est parfaitement
intégré, pas de contraintes, et

donne directement sur la cour
(coeur d'ilot) to

Source : - I 0- https://fr. slideshare.

II. APPROCHE THEMATIQUE

bàtis El non-bàtis Forme de la parcelle

,le I er
des

cour. 1o

:on
a donnè

Fig.II.39. Voies et percées

,

Fig. II.37. Proximité du et

e,
.Z-t

l

I I

!

#
II.38. Accès aux bâtiment

25
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Volumétrie du bâtiment

2.4.8. La volumétrie

Le batiment se subdivise à

terasse desservant quatre

2.4.9. Hauteur:

L architecte a laissé un vide
milieu du batiment qui comporte
terasse ,c'est pour les

visuelles et pour harmoniser
hauteurs des batiments voisins.
s'agit aussi à offrir un espace

respiration au niveau urbain. 10

2.4J4. Façade :

Ce batiment est
complètement recouvert d'un
en métal tendu, il assure l'intimité
l'avantage de voir sans étre *. to

2.4.ll.Analyse des

La façade sud-est
ouverte vers l'extérieur
protégée d'une mantille
composèe de grands clés d'
Perforés. 1o

Source : - I 0- https://fr. slideshare.

II. APPROCHE THEMATIQUE

du troisième étage en deux entités reliées par une

it
de

%

res:

r

Fig.II.41. Gabarit de l'immeuble

Fig.IL42. Revêtement de la façade

tr.43. Ouvertures existantes

26
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rr.44.

Fig. II.45. Répartition des

rapport à l'
Fig. II.46. Répartition des espaces

Jour/nuit

Fig.II.47. Bande active de l'

2.4.12.Coupc:

2.4.13. Le fonctionnement

l.l'i:

0uest

I
i

i

Source : -10- https://fr.
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Est

$ Espace jour

Sanitaires

'# Espace nuit

*riEËr

gd*rilr É{[ç

t

{**tûriqr

§*;.û{$rî

Fig. II.48. Distribution d'une cellule
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II. APPROCHE THEMAT'd"
F4

I

F6 F3 F3

I

t.

F3
F F2

Fig. 9. Répartition des cellules I

I

2.4.14.Lr cuisine:

La cuisine est conçue .o**. ud.rpu..
annexe du sejour, bien éclafrée et

conviviale .elle donne à la foisl sur la

F:*'*'
I
I

îm:-
't-i T 'C rrl

, '-' l-''
pièce principale et sur la ülle1o I

2.4.15. Le séjour: Fig. II.50. Cuisine open space

C'est l'endroit le plus importanf du
logement ,il bénéficie du me{lleur
éclairage , il est relié directement pvec

la cuisine sans séparation. 10 
I

2.4.16.Les terrasses: Fig. ILSI. Vu sur le séjour

La seule terrasse accessible est cell
4 eme etage , desservant
appârtements privilègies.

Ces terasses sont separèes par des

uncloisons en bois pour leur do
,"nrd'uppurtenancà. to

Fig. II.52. Terrasses accessibles
-l
J

I

Source : -10- https://fr.slideshare.net/mobild eur/afiichage-exemples-habitat-collectif
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2.4.17. L'exterieur :

Le traitement du sol se

par une alternance serrée des

et des végétaux.
La végétation n'est pas

importante , elle ne dépasse pas

du surface non-batis, le pavé

dominant.lo

2.4.18. Systeme

Le bâtiment est positionné
dessus des voies ferrées ,alors
solution que l'architecte a trouvé
de le poser sur des boites à ressort. :

Le système structurel est
poteaux poutres et des murs
en béton armé, renforcé par des pi
centraux. 1o

Source : - 1 0- https://fr. slideshare.
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)

tr.55. Voies ferrèes

II.56. Structure du bâtiment

habitat-collectif
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3.1. Définitions :

3.1.1. Les normes :

à. Une norme, du latin no
répandu, moyen, considéré le pl
désigne un ensemble de caractéri
non. Tout ce qui entre dans une
sort est « anormal » 1

b. Une norme, est un
techniques et commerciales
biens d'équipement ou des

que se

servl
acteurs d'un marché (producteurs,

3.2. Mode de gestion des no

Dans un décret exécutif publi
les Logements Promotionnels
de la cuisine, de la salle de barn,
revêtement des façades, les cages

Ces prescriptions sont con
maitres d'æuwes des projets doi
texte. Ainsi pour s'assurer de la
l'environnement du projet est e
contraintes et des spécificités dans

3.3. Normes et réglementatio

3.3.1. L'utilisation des esp

Pour tout programme de
l'espace doit être prise en compte
chaque opération; cette surface c
parkings,les espaces verts et les
terrains destinés à recevoir les équi
la catégorie de logements à con
évaluation nous permettra de

3.3.2. Estimation du nom

L estimation du nombre
pour une opération donnée s'e
la correspondance entre la
logement eila taille du ménage1

-l- WikéÉdia -2- Benachetrhou A., I'expérience
office des publications univesitaircs. P23-30.
-4- LE LOGEMENT SOCIAL EN ALCERIE -

« équene, règle », désigne un état habituellement
souvent comme une règle à suiwe. Ce terme générique

décrivant un objet, un être, qui peut être virtuel ou
e est considéré comme « normal », alors que ce qui en

de réference qui apporte des réponses à des questions
posent de façon répétée les acteurs, sur des prodüts, des

s. Elle est élaborée en consensus par l'ensemble des

tilisateurs, pouvoirs publics, consommateurs . l
es en Algérie :

dans le Joumal officiel, on trouve dessiné au détail près
par l'ÉtatllPa; , en fixalt les dimensions minimales

des toilefies, la natwe des matériaux à utiliser dans le
'escaliers, l'intérieur des appartements.
ues dans un cahier des charges que les architectes et

t respecter pour la conception de logements, selon Ie
qualité des logements bâtis, une analyse préalable de
gée pour tenir compte « de la nature et l'impact des

conception générale du proiet.l»

en Algérie :

ce§:

nstruction de logements, l'utilisation rationnelle de
afin d'y faire correspondre le nombre d'habitants pour

prend : l'emprise des constructions , les voiries et les
ns de jeur ; elle comprend aussi les réservations des

collectifs ; le calcul de cette surface dépendra de
et du nombre moyen de nlveaux de operaü on cette

lner la surface de terraln neces
l.
sâl paî hab tant

re d'habitants :

'habitants
suivant

du

Ttb.ml. Rapport entre la grandeur du
logement et la taille du ménage

de planificatior et de développemeot 1962- 1982, 2eme editiotr,
-3- Décret executifpublié dans le Journal officiel 0l-01-2012

Grandeur du logement Taille des ménages

3 personnes

3 pièces 4 personnes

4 pièces 6 personnes

8 personnes

de Magister. M. FOURÀ Mohammed. P.137 3I
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2 pièces

5 pièces
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moven des niveaux :

eaux s'obtienl en divisant le nombre total de niveaux
bre d'immeubles. Aussi en fonction de instruments

{r . L'ÉnPost AU 501 . ROC , Êrur.

ruction:
constructions

logements ,
communs, la
eurs tels que

4

Fig.Itr.1. Emprise des construction
iries englobe
opération de

rculation pour
étons- l'accès flrtu trnird, d.it mrdl(ù,l.lj

collectils
peuvent être +1

Êles tels

Fig.m.2. Coupe schématique sur voie

ng§

s1âtlonnement

1.75 m2 par
ent ; elle

4 logements
es à l'intérieur

cette surface
par habitant ;

prevues

, elles seront

ns propres de

.-r

d€ Magister. M. FOURA Mohammed. P.137-138 32

3.3.3. Calcul du nomb

Le nombre moyen des

habitables de l'opération par le
publiques et du cahier des charge

3.3.4. Emprise des co
La surface d'emprise

comprend la surface construite
la suface construite des locaux
surface des prolongements e

les séchoirs , les loggias , les bal

3.3.5. Emprise des voi

La surface d'emprise des

les circulations intérieures d'
constructions des logements : la
véhicules - la circulation pour
aux terrains réservés aux équi
certaines circulations piétonni
utilisées pour les interventions
que les véhicules de secours. 4

3.3.6. Emprises des par

L emprise des aires

dewa être calculée sur la base

habitant ou 10.5 m2 par I

correspond à 3 places

permettânt le parcage des véhrc
de la partie privative du I
pourra être réduite à 0.80 m2
concemant les aires de statio
pour les équipements collecti
déterminées sur la base des bes

chaque équipement 1

-4- LE LOCEMENT SOCIAL EN ALGEzuE -

-6

-xûÎ

ûE tuti Dt u cotttPttittct yotuE
!! ,âG&r lic* ri rfl.l è iorn. frût h ?$.roô !ôûix,

ii ï'

Fig.IlI.3. Exemple d'emprise d'un parking



3.3.7.Emprises des espa

L'emprise des espaces verts
minimale de 1,5 m2 par perso

permettre un ensoleillement conv

Ces coefficients ne sont val
concernant les terrains dont la pe

en fonction de l'orientation des te

3.3.8. Emprises des airr

L'emprise des espaces dg -

le base de 2.00 m2 par habitant.)
L'espace de détente peu

jardin, place libre, une coulée ver
alors un espace gazonné avec dr

de brise-soleil.

3.3.9. Emprise des équi
La programmation des éq

la grille d'équipements du Minist

3.3.10. Conception des I
Chaque logement s€ corlpr

Une salle de séjour -2-3 ou 4 ch

circulations * une loggia- un séch

-5- LE LOGEMENT SOCTAL EN ALGERIE -

III. APPROCHE NORMATIVE

verts

aménagés devra être calculée sur la base d'une surface

; l'espacement entre les immeubles, prévu pour
déterminera des espaces libres à aménager.s

Zone du littoral et
des hauts plateaux

Zone présaharienne

1.7s 1.50

1.15 1.00

2.00 1.75

minimale des espaces verts - en m2-

des de lo

I

que pour les terrains dont la pente n'
supérieure à 50Â, ces coefficients *

$
et de l'importance des pentes. t

de jeux et de détente :

est calculée sur

être aménagé en
bordée de bancs ou
pergolas en guise

I

collectifs :
collectifs se fera suivant les normes établie par

de l'Habitat et de l'Urbanisme5

t:
obligatoirement des parties suivantes

- une cuisine - une salle de bain * un W.C- des

corrisés
-. -(tlê-*'*"r*'

pas 5

Fig.III.4. aire de détente

de Magister. M. FOURA Mohammed. P.139 33

Orientation

Sud

Sud- Ouest; Sud- Est

Est

suivant Ia situation
Thb.m.2.
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3.3.10.1. Définition *s différents parties du logement :

a. La salle de séjouf :
Celle- ci doit être en rappo[t avec les

grandeur du logement, cet espacelest destiné
aux activités de réception ; il def,rra être en
relation directe avec l'accès du ldgement de
manière à préserver l'intimité ldes autres
espaces réservés à la vie famili{le , il est
recommandé, pour les salles de s{our de les
concevoir sous la forme de deux $paces afin
de garantir une habitabilité optinfale de ces

logements ; il sera possible Fe prévoir
l'hébergement dans l'un des espacfs.6

Le Séjour doit être obli$atoirement
éclairé en lumière naturelle, son oriverture sur
la façade est plus importante, il rtecessite un

Fig.Iil.S. Séjour

Thb.IIL3. §urface des salles de séjour - en m2 -

b. Les chambres :

Elles dewont permettre un alnénagement au sol utile aux activités de 3 personnes ;

c'est le taux d'occupation maximutn des chambres ; la surface sera au minimum de 10 m2.6

t

I fig.m.6. Chambre parent{ I Fig.m.7. Chambre enfants

Grandeur des l{gements Le logement social

3 Pièces 19 m2

5 Pièces 24 nÿ

-6- LE LOGEMENT SOCIAL EN ALGERIE - pémoire de Magisrer. M. FOURA Mohammed. P.140

,

,h,
I

r'--l
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Eléments Dimensions

2x1.95
Tiùledenüt 2x0.40 x 0.60

Coiffeuse 1.20 x 0.60

Armoire 0.60 x 1.75

Salle de bain 1.45 x 1.63

Circulaüon 30% s

Espace porte 0.94 x 0.94

Tab.ms. Chambre

c. Les cuisines :
Elles seront conçues de

permettre la cuisson et
éventuelle des repas, il y sera

emplacements pour la
réfrigérateur. Y compris
haute et conduit de fumée et

d. Les salles de bains

Elles seront situées de
proximité des chambres ;

minimale est fixée à 3.50 m2
catégories de logements , une
naturelle et une autre haute de

est souhaitable I

Elements I)imensions

Douche 0.90x0.90

WC 0.70x0.40

Lavabo 0.55x0.50

1.40x0.60

4.74 x0.74

Circulation 60% s

Total5

Thb.m.s. Dimensions et

-7- LE LOGEMENT SOCI-AL EN ALGERIE -
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,*î
: *-Ë

Ihb.III.4. Chambre enfants

Tvpe Dimensiornement Surface

lnière à

l prise
,révu les

re et le
ntilation
brulé.7

Cu isine
linéaire

totâle: 5,4O rnr

du mobili€n 1,80 ma

de circulaüon l 3,60m2

Cuisine en
totale: 9,50 m:

du mobilier: 4,95 m"

de circulation: 4,5Sm:

fonne de U

totalê: 18,05 ml

Cu mooilier; 13,56 m:

de circulation : 13,3!nr

irence à
surface

lur les 3
ntilation
:t espace

Ci.risinE en
fcr'rne de L

Fig.Itr 8. Cuisines

3.?m3 3.8m2 6,2m2

Fig.III.9. Salle de bain

Elements Dimensions Srrhces (m)

2 Lits (1x1.95) x 2 3.90

Tiable de nuit 2x0.40 x0.60 0.24

Espace tavail
etjeux

2x3 6

Circulation 30%s 3.00

Espace pofie 94x.94 0.88

afinolre 1,5 x.6 0.9

Total 14.4

i
I

I
I

r:

!E

ll

i*

démoire de Magister. M. FOURA Mohammed. P.139 35

(m')S,,.+n,es

Lit 2 places 3[eo

q.48

d.tz

/'u,

iro
4,,
das

18.

0.81

0.28

4.275

0.84

0.54

1.74

8
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e. Les rangements :

Ils seront répartis
chambres essentiellement ou
de placards ; la surface
0.50 m2 et 2.00m2 , pour un
pour un logement de 3 pièces 1,

pièces 1,5 m2; pour un logement

f. Les dégagements :

Ils permettent la distribution
fonctions et des activités du lo

j. Evacuation :

Les canalisations des plomberies

pas excéder 1,5oÂ de la surface
largeur ne doit pas être

g. La loggia :
C'est un espace extérieur qui

couverte et non saillante par
minimale est de 1.40 m2.7

h. Le Séchoir:
C'est un espace extérieur qui

il est destiné aux activités
d'un bac à laver le linge ; l'
affrrmée en façade tout en

suffrsant ; sa largeur minimale
1.40 m7

i. Gaines tec
Les gaines techniques doivent
Les normes en vigueur, elles
relatives à l'alimentation en Eau,

pour les eaux usées, les eaux
Elles peuvent aboutir à un égout
cas de réseau unitaire.
Les eaux pluviales seront

appropriées, il sera évité les

façades ou autre procédé qui
rapide des façades.

Une ventilation dite primaire est

chaque chute ou descenteS

.7. LE LOGEMENT SOCIAL EN ALGERTE -

-8- DTR E.8. I et au DTR E 9. lrelatif aux

III. APPROCHE NORMATIVE

dans la cuisine, dans les

les circulations sous forme
des rangements varie entre

de 2 pièces 0,50 m2 ,

m2 ; pour un logement de 4
5 pièces 2,0A m'7

; leur surface ne doit
totale des logements ; leur
à 1.00 m.'

prolonge la salle de séjour ;

à la façade, sa largeur

I'espace de cuisine;
de celle-ci ; il sera équipé
de séchoir ne doit pas être

un ensoleillement
doit pas être inferieure à

prévues et réalisées selon
abriter les installations
Electricité, Téléphone.

sans croisement des

être distinctes

notamment dans le

contribuer à l'altération

I I

et les eaux pluviales.

par canalisations
directement sur les

en partie haute de

de Magister. M. FOURA Mohammed. P.139
de VRD 36

Fig.I[.l0. Rangement

Fig.Itr 11. Couloir

Fig.III.12. Sechoir

Fig.III.13. Plomberie
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3.3.10.2. Répartition des

F2 (m'?)

Séi our 19.00

Chambre 1 11.00

Chambre 3

Chambre 4

Cuisine 8.00

SDB 3.50

w.c 1.00

Stockage 0.50

Circulation 15%

Total 42m"

Tâb.III.6. Répartition des es

3.3.10.3. Estimations des

F2 (m')

Séj our 22.00

Chambre I 13.00

Chambre 2

Chambre 3

Chambre 4

12.00

SDB 350

w.c 1.50

1.50

Circulation l5o/o

Total 64m2

Tab.Itr.7. Répartition des

III. APPROCHE NORMATIVE

space§ de§ logements §ociaux

F3 (m'z) F4 (m')

19,00 24.00 24.00

1 1.00 11.00 1 1.00

1 1.00 11.00 1 1.00

11.00 1 1.00

11.00

9.00 10.00 10.00

3.50 3.50 3.50

1.00 1.50 1.50

1.00 2.00 2.00

l5o/o l5o/o 1s%

67m2 84m2 94m'

s des logements sociaux tlpes F2, F3,F4 et F5

urfaces des logements haut standing :

F3 (m') F4 (m'z) F5 (m')

24.00 28.00

13.00 13.00

15 00 13.00 13.00

17.00

13.00 15.00 15.00

5.00 500 6.00

2.00 2.00 2.00

2.00 2.50 3.00

1s% 15% 15%

90m'? 110m" 135m'?

s des logements haut standing types F2, F3,F4 et F5

1'7

F5 (m'?)

Chambre 2

26.00

13.00

15.00 13.00

Cuisine

Stockage
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TESSALA

MERDIA

OULED CHEBLI

BENI

KHELIL

BOIITTIIK

t CHEBL

BENI MERAD
SOUMAA

IV. APPROCHE CONTEXTUELLE

4.1 .PRESENTATION DE L' D'ETUDE:

4.1.1. Contexte comm
La commune de Boufarik situe à l'extrême Nord de Blida à environ 35 km

d'Alger et 15 km de Blida son lieu de wilaya, elle est partie intégrante de la plaine de
Mitidja (partie centrale), son terri
terrains agricoles

s'étend sur 5094 hectares dont 80% constitué de

Elle est l'un des 25 du territoire de la wilaya elle est chef lieu de daird.

4.1.2, Limites
Boufarik est limitée par

. Au Nord Tessala el Merda

. A l'Est Ouled Chbel

. Au Sud Bouinan, Soumâa et

. A l'Ouest Ben Khelil et Beni

La commune de BOUFARIK est composée de l'agglomération chef lieu située au centre
de la commune et de quatre secondaires J

a

a

a

o

Sidi Aïd qü se trouve au Nord de la commune
Souidani Boudjemaa (Sidi au Sud Est
SoukAli (Bendella) au Nord de la commune et de la RN 61 et
Bourari au Sud Est de la RN 61

kr{h**r
d{

t1

]t
t

I
t

,t. I

Uni J
I I

ll'ai

I Fig.IV.l tes communales de Boufarikt

Source : -1- rapport d'orientation PoS n'1 BOUFARIK (groupe CNERU ) -A- Novembre 2013 p09
39
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a- l-Ê marché :

Le territoire de Boufarik n'était
qu'un marais de forêts de joncs

impénétrables, marqué par la
présence de deux Oueds: I'oued
Tlata et l'oued Eth-Tharfa.

c- Le noyau historique :
C'est un plan en damier au
agricole insérer dans un rectangle
1100 m sur 750 m.
16 ilots sont destinés à l'habitat,
l'agriculnre. et 8 autres au équipem
les boulevards sont des axes
séparation entre les vergers et I'
(le cour).

IV. APPROCHE CONTEXTUELLE

k:
de Boufarik :
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b- Le camp d'Erlan 1836 :

Après la décision du général comte d'Erlan de

l'occupation permanente de Boufarik le tracé de

l'enceinte du camp a commencé sous la direction du
colonel Lemercier, ce demier pouvait contenir 1500

hommes, des écuries pour 600 chevaux et tous les

services que comporte un camp p€rmanant.

d- Llévolution de la ville :

En 1843 un plan de desséchement de la ville est

établi et aussitôt entrepris, il consiste en la
régularisation, l'élargissement et

l'approfondissement des cours d'eau. Les rues

sont nivelées et empierrées. Un rempart a été

construit tout autour de la ville.

4l

., l(

A

de

de

4.2. Trame de la ville de

4.2.1. Structuration de la

Y

Ï
f"



Boufariken 1862 après
la destruction du

rempart

La ville connait une croissance
l'existence d'une croissance
terres agricoles.

1847 '.la construction de 1'église, d

1 862
gare

De 1927 à 1954: l'extension du
support, au sud vers le chemin de

De 1962 à 1992: Apparition du
croissance de la ville s'oriente vers

Construction du
rempart 1843

4.2.2. Synthèse de la

I. La première croissance s'
I' intérieur des remparts

II
concentrique puis linéaire)
L'avènement du chemin de
destruction du rempart. La
s'effecfue vers le Sud et la
devient la nouvelle barrière

ilI Le chemin de fer atteint, l'
s'oriente vers l'est (Oued
l'ouest (RN1, oued
nouvellos banières de

La croissances continuelle a

les barrières et l'autoroute
barrière au nord.

IV

IV. APPROCHE CONTEXTUELLE

concentrique dont le centre est le camp d'Erlan, avec
suivant l'aïe est-ouest, et d'une densification sur les

école primaire, de la mairie et des fontaines.

l'avènement du chemin de fer et la construction de la
axe nord-sud reliant la gare à la vile.

se fait à l'ouest avec la route de Blida comme
et à l'estjusqu'au oued.

d'habitat collectif, et de l'autoroute. La
'est.

+
t

8r

Boufariken 2006

ü

a

seml

engendre la

ferrée
la croissance

)et
). Ceux sont de

toutes

Evolution de la ville de Boufarik
l'unique

42
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4.2.3. Occupation du sol (A
et diagnostic) :

Le tissu urbain de la zone d'
caractérise par une occupation
d'habitat collectif et d'équipem
identifions entre autre l'
commerces intégrés au RDC
principaux axes routiers.

En effet l'occupation du
caractérise par une grande

constructions de différents
(habitation collective, usage

équipements .. . ..Etc.) lui conlerant
caractère de centralité.

Le contexte environnant de
d'étude font de ce demier un lieu
de ler ordre, en effet sa proximité
des futurs projets (Centre des

Tribunal, Trésorerie, Piscine
olyrnpique et Salle polyvalente) le
parmi les sites les mieux dotés de I

Le tissu urbain se caractérise par q
équip€ment, activités et commerces.

a. Habitat collectif :

Il se concentre dans la partie Est

- Cité 200 logements sociaux ECA
- Cité CNEP
- Cité 159 logements sociaux.
- Résidence Chemlal.
- Cité 150 logements sociaux.
- Cité 120+80 logements sociaux.
-Cité 72 logements sociaux.

Programmes en cours :

- 150 logements LSP
- 50 Logements Promotionnels.

Source : -4 rapport d'orientation POS
-5- rapport d'orientation POS n

alyse

se

IV. APPROCHE CONTEXTUELLE

Fig.IV.4. Carte d'occupation du sol

principales fonctions, il s'agit de l'habitat,

la zone d'étude représenté par plusieurs citésl

- Cité 80 logements sociaux.
- Cité 200 logements sociaux ERB.
- Promotion immobilière RAHM.
- 40 logements Participatifs.
- Cité 71 logements sociaux.
- Cité 1 51 logements sociaux.
- Cités des logements LSP

mixte
nous

te se

ial,

zone
vilégié

assent
4

reglon.

de
DES

ité de
usages

st un

stade,

mpôts,
Semi

I BOUFARIK -B- (groupe CNERU ) Novembre 2013 pl5
I BOUFARIK (groupe CNERU ) Novembre 2013 pl7

I
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4.3. Etats des lieux :



Mosquée

I

Fig.IV.S.40 logt

b. Equipements :

Ces édifices publics s'étendent
surface du secteur et se

- Ecole primaireAli ben
- CEM Hai el gharbi
- Mosquée Ali ben abi laleb
_ PTT
_ DLEP
- Piscine Semi Olympique
- Place
- Projet Bibliothèque

-stade 
s

Fig.IV.8. DLEP

11.

Source : -5- rapport d'orientation POS

IV. APPROCHE CONTEXTUELLE

Fig.tV.6. 151 logt
soclaux

Fig.IV.7. Cité CNEP

une surface d'environ 2 hectares, soit environ 40Â de la
comme suit :

Fig.IV.l0. PTT

Fig.IV.|2. Centre de

santé

1 BOUFARIK (groupe CNERU ) Novembre 2013 pl7 44

M
I t

ET

I
I

l

*r
--r' a

Ê*

k t

: I
rl
i.ü

É

HI i".

I -



soclauxFig.IV.13. Sous les

du sol1. Taux d'

IV. APPROCHE CONTEXTUELLE

concentrent sur les principaux boulevards (Ex. Route

No1l2,) nous identifions d'autres commerces et services

de la cité 2A0,71,40 ,T2logements sociaux, la promotion

et cité LSP.6

fi

§

I

,1

des terrains s'est
auprès du service

nous ont permis
foncier de cette zone

privé (2,65 hectares)
hectares)

7(37 6 hectares )

par

15.8

2.12

1.55

0.09

14,75

28

3.8

2.8

1.7

26.82

I BOUFARIK -B- (groupe CNERU ) Novembre 2013 p19

1 BOUFARIK -B- (groupe CNERU ) Novembre 2013 p22

Fig.IV.l4. Sous les bâtiments LSP
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c. Commerce et service :

Les activités commerciales
Nationale No1, le Chemin de

aux RDC des immeubles
immobilière Rahni ,la Résidence

d. Statut juridique :

La définition de la nature j
faite sur la base des données

technique du Cadastre. Ces

de classer et récapituler le

comme suit:

4,82o/o du site relève du
26,82 % relève des EAC (14,
68,36 oZ relève du domaine

e. Tableau récapitulatif :

Le site est essentiellement

Ilabitat collectif

Equipements

Terrains libres

Choix des terrains

Ibrrain agricoles

Source : -6- rapport d'orientation POS
- 7- rapport d'orientation POS

POURCENTAGE (%)SI,RFACE (Hectares)

Jt

QF/-'' ,
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l
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sont des moments forts et d'arrêts de la ville qui se

sur un centre linéaire.
Fig.W.l7. Ces

IV. APPROCHE CONTEXTUELLE

Boufarik est considérée comme un carrefour de transit
(Alger et Blida). Uaxe le plus important qui la

Plusieurs routes traversent aussi la commune.

),
au

à l'Est

Zafta

dans la ville de Boufarik

(ex place Blandan)
de l'indépendance (mausolée Sidi Abdelkader)
libertél

Fig.IV.lS. la rue Bougara

I

Fig.W.l 6. boulevard Souidani Boudjemaa

I BOUFARIK-B- (groupe CNERU) Novembre 2013 p26
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4.4. Contexte de la ville
Ville d'échange par

entre deux pôles économiques
relie à ces deux pôles est la voie

4.4.1. Espace publics :

â. Axes structurants

La ville de BOUFARIK est
par deux axes importants :

. l'axe Nord-Sud « la rue

menant vers Alger au Nord et
Sud
. I'axe Est-Ouest « boulevard
Boudjemaa » qui mène vers

et Blida à l'Ouest (l'ex Rnl").

On peut citer d'autres axes

comme la route de Blida,
Benyoucef ou la rue des

etc.. !.

b. Les places publics :

Des dégagements au niveau des

. Place 24 Féwier 1956-Place

. Place des martyrs (

. Place 20 août 1956-Place de

Source :-8- rapport d'orientation POS
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4.4.2. Typologie d' habitat

a. Individuel eu
Il s'agit de l'habitat urbain en

est constitué de petites
max en cas de rénovation)
long des axes avec souvent un

chaussée .'

b. Habitat individuel
Ce nouveau type de

l'occasion des opérations de

cadre des lotissements.
lotissement Louzri à l'Est ou
Sud Ouest sans oublier les

du centre ville. e

c. Type traditionnel
Ce type d'habitat est décimée à
ces maisons figurent parmi
construites par des murs porteurs
façade modeste, elles sont

dégrade, certaines constructions
restauration. e

d. Type collectif
I s'agit des constructions de
réalisées ou en cours de

d'extension riverains, les rez
quelques immeubles qui
importants ont été réservés

services (200 logements
parmi ces grands ensembles

Belouche au Nord Est, cité les

Soumm*n au Sud Est. e

Source :-9- rapport d'orientation POS

IV. APPROCHE CONTEXTUELLE

ts

continue qui
(R ,R+1 ;R+2

une continuité le
au rez de

villa I
est réalisé à

ou dans le
Korane au Nord,

Beriane au
villas intégrées

uch:
le tissu urbain,

plus anciennes
toiture en tuile,
dans un état

fait l'objet de

Fig.IV.2O. Exemple Habitat à

I{AOUCH -Boufarik-

grands ensembles
sur les sites

de chaussées de

sur des ixes
commerces et au
au Nord Ouest)

trouve la cité
et la cité

Fig.IV.2l. Exemple Habitat
collectif à Boufarik

Fig.IV. I 8. Exemple d' habitat
individuel européen -Boufarik-

Fig.IV.f9. Exmple ÿpe villa -
Boufarik-

1 BOUFARIK -B- (groupe CNERU ) Novembre 2013 p27
47

1

-,-{flld

t I

{
t

:

, Ë ,-_.1

,r& -
r* -- "-
nâ" N

Ër 
"'fi.: :"

.4, ÈÈ

;
È§
ffi

!



IV. APPROCHE CONTEXTUELLE

4.4.3. Valeur architectura et historique :

Selon la direction de la cul de la wilaya de BLIDA la ville de BOUFARIK
renferme un certain nombre de qui ont une valeur architecturale et historique

spécifique de type colonial et dont les plus impor&nts sont

. Mausolée de Sidi Abdelkader- de Sidi Kharroubi.
Mausolée de Sidi Embarek et le
Ecole de chahid Mohamed Ex Blandan-Ecole Larbi Tebessi et Victor Hugo.

Lycée Ibn Toumert-Salle Mitidj (théâtre ) ex colisé.
nécessitent une opération de restauration.eSiège de I APC-Toute ces

Fig.IV.22. Mausolée de

Abdelkader-
Fig.IV.23. Mausolée de Sidi Embarek

il'

Fig.IV.24. Lycée Ibn Fig.IV.25. Siège de I'APC

Source :-9- rapport d'orientation POS I BOUFARIK -B- (groupe CNERU ) Novembre 2013 p27
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de gros actuellement.

fi
{

^d

I
t

L

ts d-i,
i

F
1

-trT
.flt

I
- fr

I-

|!!lrÉnÿl
I;-
rd-

t
,

I

I

t



Fig.tV.27. Les valeurs

Les valeurs annuelles de température

4.5. caractéristiques du sol

4.5.1,. Situation géogra

Le site POS 01 Boufarik, obj
étude dépend du chef lieu de la
Boufarik, daïra de Boufarik,
Blida.

Distant d'environ 360m à vol d
Nord Ouest de I'APC de Boufarik,
sur une superficie de 55 hectares.

les terrains urbanisés, il
terrains fertiles à caractère
plaine de la Mitidja (orangers et

La climatologie influe
Boufarik est une région
micro climat continental dû à sa

saisons principales :

. IJne saison pluvieuse et froide d

. Une saison sèche et chaude d'

a. Température :

Les valeurs de température
avec des nuits très froides et26"C
cette chaleur intense est

vents maritimes de la

T: Co 22 79 15 12

Source :-10- rapport d'orientation POS

IV. APPROCHE CONTEXTUELLE

ue:

de notre
de

de

au
il s'étend

à part
aussi des

de la

)lo

et à long terme sur les constructions.
par un climat méditerranéen mais aussi, par un

en cuvette. On dénombre deux longues

a mars.

à septembrelo

cette région oscillent entre 12oC au minimum en hiver
maximum en été, les plus élevées sont en juillet et août,

par la présence du mont du sahel qui intercepte tous les

q

Fig.IV.28. Les valeurs de

en

10 11 t4 16 18 22 25 26 18

fI'[ ]Fi!*-:**:

Fig.IV.26. POS nol

I BOUFARIK -C- (groupe CNERU ) Novembre 2013 p29
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b. Pluviométrie:
Pendant la période hivernale, ler

Les précipitations moyennes annue

de la pluie moyenne annuelle est ill

Pluie 31 72 71 9l S

(mm)

h.alÉo.h G Braa{'.r*'E (æt

I
ffi

I.- =_J
j

IaX

5a&à

§aaD

7É. §!

I

:r
L"

I
T

c. L'humidité :

Cette région de la Mitidja f
d'humidité est considérable et var

Hum 75

idité
7s7t 66 (

Source : -11- rapport d'orientation POS

IV. APPROCHE CONTEXTUELLE

lpluies tombent en averses sur Boufarik.
fles sont de l'ordre de 644mm et la répartition mensuelle

ustrée dans le tableau suivant : 11

I
3757363481223643

aâaa.aa0-l

§.1üO

laF a rtr

llü.ltit,

Itæ. t6

:

--1_irr
Douôro

ait parti des zones. les plus humides d'Algérie, le taux
ie entre 60 et 80 %l'

7 68 69 7t 72 72 7374 7l

Année

n"l BOUFARIK {- (groupe CNERU ) Novembre 2013 p30
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J .I oJ F tlt A }IMois S o N D

mensuelle de la annuelleTab.IV.3.

Fig.IV.29. Carte
« Extrait de la carte

précipitations de la commune de Boufarik
de I'Algérie l97l - e: 1/500 000 »

J o AnnéeMoi
S

S o N D F N{ A tll J

mensuelle de l'humidité moyenne annuelleTab.w.4.

Boufarik

Arotbq
tô

d
,8cni t r.d

I
BLIDA

I



IV. APPROCHE CONTEXTUELLE

ord-est
12

E
1 J 10 18 6

rque

il est

fux, sa

visé en

)t 60m,
t%,à
lhrémis

r-l a-.4 rlar..a- a.-

f r*rrt

lue :
limatique important, il peut être dévastateur, lors des

:gradation du sol par les phénomènes d'érosign, tassement,

téstabilisent les fondations des constructions.r3

:

\

n'l BOUFARIK -C- (groupe CNERU ) Novembre 2013 p3l
r"l BOUFARIK -C- (groupe CNERU ) Novembre 2013 p32

Fig.w.3O. Extrait de la carte Géographique
physique de la zone côtière du PAC.

Anront d'Oued Khrémis

5I

d. Les vents :

Le plus fréquent est de direction À

% 10 15

4.5.3. Aperçu géomorpholo
a. Morphologie :

Le POS 01 Boufarik occupe des

plats de la plaine de la Mitidja,
caractérisé par un relief très d(
morphologie est pratiquement plane

Selon le PDAU de Boufarik ré
2011, les altitudes varie entre 50 t

les pentes sont douces de 0 à1(

l'exception des berges de I'Oued X

ou elles s'accentuent. l2

b. Réseau hydrographil
L'eau représente un lacteur !

inondations et provoque aussi la d!
gonflement et retrait, ces demiers (

Source : -12- rapport d'orientation POS
-13- rapport d'orientation POS

Fic.rvirl Cheminement d'Oued Khrémis mitoyen à
l'autoroute Est Ouest.

F'
l'*

Ed
t

: fl

I

I

S§ \\'ti SE S\ NE

Direction et fréquence des ventsThb.Iv.5.

AYal d'oued Khrémis



4.5.4. Risques naturels :

a. Sismicité :

La région de Boufarik est

algérienne par une sismicité
de 30 à 40 et un séisme d'une
considérable et des dégâts

b. Risque d'
Pendant la période des

pluies abondantes et durables, il
En hiveE quand les pluies

Khrémis, s'ajoutant ainsi au
flux important n'inonde pas les

contre, il submerge l'oued.
Mais au fil du temps, avec I

d'arbres et les déchets ménagères
Cette zone est wlnérable à ce

25m à partir des berges. la

Source : -14- rapport d'orientation

IV. APPROCHE CONTEXTUELLE

à f instar de toute la région septentrionale
elle appartient à la zone III, avec une période de retour

supérieur parfois à 6, une accélération sismique
14

il ilîffiffisî,"*

@

I

hrrorurlcrhg
.(htrr{il{a

lc rnrycl'ulsir I
rllir$rltrll}tltlclb.

crues, le débit du réseau hydrique augmente, avec les

un débordement et une inondation.
averses, les eaux pluviales coulent le long d'oued
de l'assainissement de la caserne de Boufarik, ce

adjacents puisque le lit est profond (> 5m) par

résulte
en

du lit d'oued par le feuillage, les racines
défrichage, le risque d'inondation sera certain.

pour cela, on propose le dégagement d'une marge de

tqJrbrssaâiieca **ü s I &
r*sllæi
lTfirtÈr* ù$ôflaæ d{l s4ia
ririfr *rt**rrr* ç *ffrrræirirë
,iÀ,lw :üf r) rçkuae

Fig.tV.32. Extrait de la
carte de micro zonage

établie par le CGS
(Centre National De

RechercheAppliquée En
Génie Parasismique).

n'l BOUFARIK {- (groupe CNERU ) Novembre 2013 p37 
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ïhb.rv.7. POS RGPH

Thb.w.8. démographique POS RGPH (2013-2023

c. Risque de
Le tassement affecte les

le dégagement d'une plate forme
Etant donné que nous

tassement est très faible.
Par contre, on notera

sol et à certains terrains
la teneur en eau.l5

4.6. Bilan
Le présent point consiste à

situation actuelle au niveau du
perspectives démographiques des

honzon2023

4.6.l.Population :

a. Evolution et
d'étude 2013 :

Pour l'actualisation et les

reconduit le même taux d'
population et de l'habitat (RGPH
du PDAU de la commune

POS

b. Perspectives
Concernant les perspectives

par le PDlftJ

Olsperslon Taux +

Source ; -15- rapport d'orientation POS
-16- rapport d'orientation POS

IV. APPROCHE CONTEXTUELLE

de fondation à sol hétérogène, pour cela on conseille

en présence d'un terrain homogène en profondeur, le

un tassement par retrait du à la natwe argileuse du
Le retrait et le gonflement des argiles est fonction de

phique:
en évidence le bilan socio-démo-démographique de la

d'étude Pos N'01 BOUFARIK, ainsi que les

besoins de la population pour le moyen terme

répartition de la population du périmètre

de la population de la zone d'étude, nous avons

préconisé par le dernier recensement général de la

, comme nous avons retenu le taux d'accroissement
àlr7o/o par an.16

7233

phiques horizon 2023 z

la population du site, nous avons retenu le taux préconisé

POP Taux
d'accrol
ssement

PopulatTon
lndulte par le

progrdmrne 2OO

Populatton
totale

hod2an
2023

2074

I BOUFARIK {- (groupe CNERU ) Novembre 2013 p39
I BOUFARIK-C- (groupe CNERU ) Novembre 2AB p40 53

Pop2013Dispersion RGilII2OO8 Thux dtaccroissement

t-7 7469 457.4 ,.9544

r.7

POP
2o13

POP
2023
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I

Vers Boufarik NORD
Vers BENKHELIL

Vers BIRTOUTA

RN1cw 112

AutoRoute

Vers centre ville

RN4

Vers Oued el Alleug
RN1

Vers Guerouaou

II I'H.

Vers BLIDA

V.l. Pos n'1 BOUFARIK

5.1. Présentation de I'aire
5.1.1. Choix du site :

5tl r.un:æru I
Fl***r.- I
Iffi§r-** H

Nr[c@umt§
@ErE.USIIOI §-
E(ÉEIES §§L§
WTITLW'DII! §
COLE D! §.SE,rIDJ* G

V. APPROCHE CONCEPTUELLE

intervention :

N

1

-

IsffiP"*' §'9.#* El *:**f*"
Jsm*o* HB;5FÀ** E x:*:r**
J"*'** ffi;iài#'* @ ,nc*",om
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V. APPROCHE CONCEPTUELLE

par un réseau viaire hiérarchisé comme suit :

par l'ex Route Nationale No1 et la Route Nationale No4.

du chemin de wilaya N' 112

voies dégradées desservant les différents îlots.

EX RNI
07.00 m

qul

de
de
de

<ÿsri.bL 3.50
Y

3.50 r'rl.bl.

^
ur

-

Fig,V.2.RN1

RN4

07.00 m
eug a

de
de
de

<rrrl.ble 3.50
V

3.50 r,rrllblc!

^

CHEMIN WILAYA
06.00 m

k nord
par un

t, d'une
:..gbh 3.00

V
3,00 r.grbrr

A
geur de

wilaya
le plus

AUTO ROUTE
28.00 m

13.00
Y

3.09 13.00

^

Fig.V.3. RN4

Fig.V.4. CW I l2

Fig.V.s. Autoroute

ètre

56

5.1.2. Réseau viaire :

l'aire d'intervention est
. Un réseau primaire matériali
. Un réseau Secondaire consti
. Un réseau tertiaire composé

Route Nationale No l:
C'était l'axe le plus im
traversait la ville de BO
Elle est caractérisée par un
chaussée en bon état d'une I

chaussée de 07.0m avec une I
trottoir variable.

Route Nationale No 4:
Cette route relie la ville de BO
et l'autoroute à oued El
l'Ouest.
Elle est caractérisée par un
chaussée en bon état d'une
chaussée de 07.00m avec une

trottoir variable.

Chemin de Wilaya CW112
Ce chemin de wilaya relie Bo
à Benkhelil, il est caraclérrs

corps de chaussée en bon
largeur de 06.00m avec une I
trottoir variable.

Autoroute :
Prenant origine à partir de I

d'Alger, cette voie est l'axe
important de la commune.
Cette demière traverse le
d'étude du Nord au Sud.



I

V.7, Accessibilité du site

5.2. Description du site
5.2.1. Composantes

Notre site est constitué de

voies secondaires à la périphérie,

une voie à double sens, il
domera une belle perspective

Une allée verte piétonne qui
fait ofiice de liaison entre les
perpendiculaire au mail vert,
tracé orthogonale sur lequel la

Les parcelles de gauches

collectif, tandis que celles de

intégré.
Le POS propose un jardin d

intégré dans la parcelle du bas.

5.2.2. Accessibilité :

L'accès à notre site se fait par :

la RN 0l reliant le site avec le
la RN 04 menant vers Oued el
le CW I 12 menant vers Beni

I
H'l
Jr

V. APPROCHE CONCEPTUELLE

'implantation:
u site :

parcelles séparées par des
N

1mail vert central bordant
de promenade verte, et
le à admirer.

deux parcelles et qui
équipements et l'habitat,

de haut le rappel du
de Boufarik est fondée

t destinées à l'habitat
droite abriteront l'habitat

au RDC de l'habitat

Equipements projetés

Fig.V.6. du site

tre ville
leug
it

uEgHd IT
=

!

.m."-T
t Ill

5"1

Depuis la CW 112

Depuis RN4

I

Vers centre ville
Depuis RN1

N

1

I



Fig.VLS.Ensoleillement

5.2.3. L'ensoleillement :

Nt
HIVER

5.3. Conception du plan de

5.3.1.

. Définition d'une nouvelle
déficit actuel et les besoins à
. Rénovation et
en valeurs les atouts liées à
espaces urbains.
. Opération d'amélioration
. Amélioration de la
niveau de marche de gros et
. Aménagement de la voirie
. Rationalisation de l'

5.3.2.
. Aménagement de parcours
. Aménagement de coulée
. Plantation d'arbre aux
. Aménagement de ceinture
édifices projetés et les
. Respect des reculs et
. RDC commercialisés.
. Orientation des espaces vers
. Animation des espaces verts
. Stationnement pour les
. Stationnement pour visiteurs
. Animation des espaces de

secondaire.

V. APPROCHE CONCEPTUELLE

5.2.4. Les vents dominants :

N

masse

POS :

d'extension de la ville pour prendre en charge le
moyen et long terme.

du centre ville colonial en tant que principal pôle mettant
organisation, son architecture, ses repères et ses différents

au niveau des cités d'habitat.
et de stationnement par l'aménagement d'un parking au

aires de stationnement.
des agglomérations secondaires ainsi que les accès.

du sol par le processus de densification.

du site
valorisés.

assurant la continuité visuelle.
des voies mécaniques.

constituant ainsi un écran et zone de tampon entre les
nveralnes.

prescrits.

wes préferentielles.
des circulations piétonnes par des commerces.

au sous-sol,
niveau du RDC.

Fig.YI.9. Vents dominants

et assurer une liaison entre les logements et la rue

58
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V. APPROCHE CONCEPTUELLE

e

on est de

densité des

130 loÿha

Fig.V.10. Dimension du site

n Yoie

ore

Alre

la surface du terrain 2.4 ha

Nombre de

logements

290

Nombre de

logements T 2

44

Nombre de

logements T3

180

Nombre de

logements T4

32

Nombre de

loganents T5

34

Voie tertirire

âlre

59

5.4. Programme quantits

5.4.1.Calcul du progra
La surface de notre aire d'
2.4Ha

Selon les recommandations, I
logements collectifs est de 110

Soit :

2.4 *110 :265 log
2.4 *130:3l2log

On prend une moyenne de 2901

Donc
T5 soit 34 logements
T4 soit 32 logements
T3 soit 180 logements
T2 soit 44 logements

Surface de F 02 :93 m2 .

SurfacedeF03:110 m2
Surlace de F 04 :130 m 2 .

Surface de F 04 :160 m2

5.4.2.Principe d'implan

Section
urbaine

Yoie

Voie tertiaire

Tab.V. l. Programme quantitatif



site
(voie
recul

Fig.V.l2. On peut accéder à

d'intervention par les 4

principal et voie secondaire) et
permet de respecter l'

Fig.V.l4. Les services sont

seulement dans les parcelles où
logement intégré
.Les deux autres parcelles vont
des logements au même niveau

ilv

5.4.2.1. Etude d'un
a. Flux Piétonnier et

* Accès piétons

- 
Accès mecanique

- 
Recul de 3m

- 
Recul de 6m

c. Affectation des services.

dr

,

Service ^. 
Losements\*i-r,

V. APPROCHE CONCEPTUELLE

etintégrationdesentitésfonctionnellessurlesite
b. Affectation des cofirmerce.

rÉffi
h! it

Commerce üsiteurs

d. Affectation des logements.

* , ,

æ

, I
É

Fig.V.L5. Les logements sont implantés
aux angles des parcelles pour le
traitement d'angle et ainsi permettent

l'aération et l'ensoleillement des cæurs
d'îlotss.

Fig.V.l3. Le commerce est aligné au

niveau du RDC sur le mail et sur la
rue tertiaire.
. Passage piéton est prévu du mail
traversant le commerce
. Parking visiteur au RDC accès par la
rue tertiaire.

A, Losementst.-J,
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site est composé de 4 Parcelles
de 2m en front du mail vert et un recul de 6m sur les

voies secondaires
Le POS exige le respect du

Fig.V.16. N

e orthogonale sur laquelle la ville de BOUFARIK
orthogonale inclinée à 45" rappelant le plan de

CERDA

Fig.V.l7. Superposition de la
est fondée avec une autre

5.5. Développement de l'
projet :
Phase 01 : Notion d'îlots :

Phase 03 : Trame orthogonale

a
a

/

V. APPROCHE CONCEPTUELLE

mentale : Premières formalisations du

Phase 02 : Recul et alignement

!rl{l

900 Phase 04 : Trame orthogonale à 45o

,t
E-

t--.

t
,,!t

È

*

rl
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Fig.V.l8. La logique d'imp
est basée sur la symétrie in

chaque deux parcelles

Fig.V.20, Cette entité va
les services superposés sur

commerces

V. APPROCHE CONCEPTUELLE

Phase 06 : Socle urbain :

- 
Commerce 

- 
Service

Phase 08 : Superposition des immeubles I

Logement

Fig.V.l9. Cette entité va comporter
les commerces et quelques services.

Elle sera percée par des voies
piétonnes (côté mail) et mécaniques

(côté routes secondaires)

Fig.V.2l. En dernier lieu, vient
l'emplacement des immeubles

**' Terrasse

62

Phase 05 : Symétrie

Phase 07 : Superposition des

Commerce
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V. APPROCHE CONCEPTUELLE

Phase (D : Incorporation {u mait vert
ær..!r-

Fig.Y.22. Le mail faisant Partie
intégrante du projet lui-même va

aussi être aménagé par le même
principe d' implantation des

entités.

Synthèse

Notre projet est implanté dans une ville
de fondation coloniale, c'est pour cela

qu'on a voulu gardé cet empreinte et en

faire un principe de base, commençant
par :

. Travailler sur une trame orthogonale.

. Utiliser la symétrie et les formes

régulières.
. Donner de l'importance à l'espace
publique.

5.6. Volumétrie I

Bâtiment barre

l:Elèment qui sert
de traitement

d'angle abritant
commerce service

et logement

Bâtiment d'an$le
: est implantélà

fin de traité I

I'angle droitl

Tour visible à
partir de l'axe
principal, sert

comme élément
de repère,

Bâtiment d'angle \
2 :Elément qui I

sert de traitement I
d'angle abritant I

commerce service I

et logemeJl-* I

.t
à

't
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la rue
côté de

la rue
moins

et un
au

Au RDC on retrouve les

parking visiteurs ainsi qu'une
parking sous-sol du côté

secondaire et une sortie dans l'
la parcelle donnant toujours
secondaire où on a un
important.

destinés aux logements, on peut distinguer une

cela pour alléger, aérer et laisser pénétrer

à l'intérieur du cæur dllots.

Les niveaux supérieurs
fragmentation des

l'

5.6. volumétrie :

Pa
visiteurs

Commerces

repère

Accès mécanique

liaison

V. APPROCHE CONCEPTUELLE

d'îlotss

d'angle

en guise de
Accès piétons

Ies

Au 1o niveau on retrouve les services, qui

font est la liaison entre le RDC et les

logements, ce niveau abrite aussi une

esplanade pour le personnel et profite

d'une vue sur le mail.

64
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commerçante distribuant les

L

visiteurs côté rue secondaire

Sur ce niveau on retrouve :

- Une galerie qui borde la
commerces

Un accès piétons du côté du
Un accès mécanique au parki

une circulation verticale
d'ilôt.

(couloirs)

Sur ce niveau on retrouve :

- Une esplanade pour le personnel

- Un accès aux immeubles par le
- Des services accessibles de
(escaliers) et une circulation

5.7. Composition des Plans
5.7.1. RDC {ommerce-

ICD

5.7.2. l" niveau -service-

V. APPROCHE CONCEPTUELLE

f commàcÊ

I s6tuc.
I oap06

I Hafl t,nnel.rê

I s.tuici I Cir.ulalion H

I Han rm'rEubb

65
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du 1"' niveau des logements.

Ces niveaux abritent les logements :

- LatourR+13 (2T2+213)
- Bâtiment d'angle 1 R+8 (2 T5)
- Bâtiment d'angle 2 R+9 (2 T4)
- Bâtiment bane (2T3)
On peut accéder aux terrasses a

5.7.3. les niveaux suPé

F3 F3 F5

F2 F2

La tour
B
d'

La mise en forme et l'organisation
facteurs dont la pnse en considérati
recommandations du POS.

S'ajoute à ça d'autres contraintes

Aussi, la séparation des espaces sel

V. APPROCHE CONCEPTUELLE

rs: Ilabitat:

I

I

I
I
I

I

I

I

Habitat Esdanâde

Trcfloir

F4 F3

F5 F4 F3

Bâtiment
d'angle 02

Bâtiment
Barre

01

bâtiments découle de la prise en compte de plusieurs

de l'environnement dans lequel ils sont implantés les

es que l'orientation, I'ensoleillement et sens des vents.

les fonctions : humide/non humide - jour/nuit

66
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R+2

R+2

R+8R+7

RiA
R+2

R{6

R+8 R+7

R+2
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V. APPROCHE

des cellules :
est composée d'un T3

SIGNATTONTYPE TOUR

.DESIG:ÿATIO;\ SÜRilCES M'

29.02

20.24Chatra
15.2

Cdli* 02.10

Pl--d

H'I 12-O2

§r7ùd btzt 121-5mr

DESIG.\|ATIO§ SL'R.FtlCES -tr{,

Sé,1ær 28.49

ClErrb.e 17.æ

C!isiæ

C.lls 02.10

Pb€d

sdb

Wc

Hd

L3.v

Sttnc. Habia.bie 93-6trf

D E SIGNATI(rJN TWE TOLIR F'

5.8. Schéma d'organisa
5.8.1. La tour i La

5.8.2. Le bâtiment d'

DESIGNATIONTYPE F4

DESIGX'ATTON SL':RFACES,I,G

Sé iou. 31.2

ChmbrÈ 1 15.5

ch.mb c 2 15.26

Chmbr.3 11.5

Cuisl ne

Cellier 03.2

Plæard

sdb 04.ao

o2

Hàll t7.5
lerrse 25.OO

Su4æ dat 13O.2 smr

! Dégagement

Sejout
Chambre

Cuisne

! Saniaûes

. Tenasse

tfl Halld'inmeuUe

Circuhlion verticale

2T4 :

f Dégagement

Sejour
Chambre

Cuisne

! Sanltaires

:ffi Tenasse

§§ HalldinmeuUe

Circublion verlicale

67
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V. APPROCHE CONCEPTUELLE

5.9. Composition des façadls :

La façade est un élément de l[ viile et de son architecture. Elle est à la fois expression

a" t,t uUit t (.rpace intérieur) et fi[ure de la forme urbaine (espace extérieur). Elle est donc

le lieu de transition entre ces deux psPaces contradictoires

Nolre projet présenre tu faça$ suivante :

Un muret végétal qui fait le
tour du bâtiment comme

rappel au mail vert

Couronnement :

- Une toiture en po

indiquant le centre l'îlots

La tour positionnée

lon la direction desse

ents (les vents
I'angle non

ll
rl
ll

!t _I

Ja façade)

Utilisation de la
ieh

,{_
.l

lant le s§le

I

Principe de plein/vide

Galerie marquant la
rue commerçante

Portlque indiquant
l'enlrée au cceur

d'î1dt.

Soubassement : baies vitrées

indiquant les services et commerces.

I

tt

tr,

t§

i?ifl

I
t

m

ffi
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I

T
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Traitement spécifique
de la cage d'escaliers
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6.1. Introduction :

Notre implantation Prend l'ét
composée de :

. La structure de chaque

indépendante du reste de la
ainsi la structure du cæur

s'enfonce jusqu'à R-2.

. La structure des blocs est en

armée tandis que la structure du
d'ilot est en charpente métallique.

6.1.1. Structure des Blocs

Selon la nature de notre proj
de son implantation et compte
l'aspect économique, nous

choisi un système de poteaux

en béton armée

a

Les poteaux- poutres :

Les poteaux poutre

dimensionnés en fonction du calc

chargement approprié.

Les voiles

Les voiles sont des murs en

armé mis en place selon un princi
approuvé par le génie civil et dont I
normes sont indiquées dans le
(HA>1lm) , ils contribuent
contreventement des strucfures con
les vents dominants et le séisme.

Les planchers :

Les planchers sont en corps
(20+5) et (21+5).

Les éléments en porte à faux
en dalle pleine.

VI. APPROCHE TECHNIQUE

de la parcelle, c'est pour cela que notre stnrcture est

loc,

I

!

t:'ilot

n I

Fig.VI.l. Plan de structure du projel

et

de

1
hauteur

!l
?- poraéc -1
tl

nt
de Fig.VI.2. Vue en coupe du système poteaux- poutre

I:* !
a

I :-r

Fig.VI.3. structure du
bâtiment d'angle

t

Fig.VII.S. Plancher corps creux

I

I

T

Fig.VI.4. structure de
la lour

70



VI. APPROCHE TECHNIQUE

Les joints ; !

Les joints : On appelle loint la partie

vide entre deux constructionsf il en existe

plusieurs types : 
]

- Joint de dilatation : il serf imposé si on

ne le prevoit pas. une fois que fa structure est

réalisée et qu'on veul garder les dimensions

du bâtiment (dépassant les l5m), on sera

obtigé d'effectuer un calcul ithermique au

niveau de la façade et du planctler terrasse.

- Joint sismique : (comr$e dans notre

cas) est proposé par l'architec{e, la distance

qui sépare les deux blocs se flai! par un calcul

de génie civil.
- Joint de ruplure : On le prfvoit quand il

s'agit de deux contraintes de lsol vraiment

différentes sous les poteaux.

Les fondations : I

C'est l'ensemble des ouvragfs enterrés qui

reprennent les charges du bâtifnents et les

transmettent au sol. 
i

Le type et le dimensionnement sbnt choisis et

calculés selon les données , de l'étude
géorechnique du sol et du char$ement de la
construction.

Fig.YL6. Joint sismique

i

Fig.\II.7. Axonométrie de semelles

6.1.2. Structure du cæur df ilot :

Nous avons choisi la structule métallique
qui offre de grandes portées afi{ d'avoir des

espaces dégagés. (Parking et cæurld'ilot).

La structure du cæur d'ilot est bn charpente

métallique, I
- Les poteaux sont en profilé HBq 400

- Les poulres sont des poutres alv{olaires.

\
O OoO(

Fig.\aI.E. Poutre alvéolaire et IPE

ra

a

a

a a

aa

a
a

a
o

\
a

a \

Fig.VL9l Structure métallique dans notre projet
71
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Fig.VI.l3. nagement extérieurs

6.2. Installations techni

Les ouvertures :

On prévoit un double vi
c'est une paroi vitrée en dou

une lame d'air assurant une

phonique.

Faux plafond :

C'est un plafond qui es

plafond principal, il est c
plâtre fixées sur une structure

Ce plafond suspendu

irrégularités de la surface

câblages, il réduit aussi les

Terrasse et mur v
Appelé aussi « toit vé

complexe végétalisée hori
recouvert de végétation, il
(parois complexe végétalisée
recouvert de végétation.

Judicieusement conçue,

villes, une indéniable valeur
l'habitat et l'intégration dans

Aménagement extérieu

Dans notre projet nous

aménagement extérieurs conçus

être et le confort des habitants.
On s'est basé sur des bacs à

sortes avec une diversité de m
permettant ainsi une purificati
l'apaisement des habitants sur
gtâce aux nuances de vert que l'
arrx spectateurs.

VI. APPROCHE TECHNIQUE

ues : -lpour les fenêtres,

e vitrage séparée par

solation thermique et
Vl,l0. Détail double vitr

mis en place sous le

tué de plaques en
lique

et de masquer les
.!{

et faire passer les

rditions thermiques

es

isé », PCVh (parois

e) est un toit
ste aussi la PCVv

;/§<'h-i
cale) qui un mur '\\/

elle redonnera aux iü._'
que et valorisent

environnement.

Fig.VI.12. Détail toit végétal
opté pour des

ur assurer le bien

fleurs de plusieurs
le de végétation

{âii{,ié,de l'air pollué et
le plan psychique

énagement offre

'l 
lrirD

Fig,VI.ll. Détail faux plafond

^
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La ventilation :

I-a ventilation nature

exigée dans toutes les

essentielle pour renouvell
une bonne hygiène et attei

La ventilation naturelle se

La ventilation mécanique
les grilles techniques.

6.3. Corps d'état second
Détecteur de fumée :

C'est un dispositif qui
fumée présente dans l'air et

alarme sonore ainsi que le dé

issues de secours.

Ce système permet

nécessaire pour évacuer les hab

Lance à incendie, extin
et borne d'incendie :

C'est un appareil de lutte
qui éjecte une matière qui
début de feu.

On trouvera aussi des

chaque 25m.

Eclairage :

A l'entrée de chaque i
gaines techniques, où dérive un
lequel est branché une boite de

à l'interrupteur et à la lampe.

Chauffage:
Pour le chauffage nous a

chaudière murale qui fait
transmet dans des tuyaux reliés à

VI. APPROCHE TECHNIQUE

() J----
e et mécanique est

' 
'' '-1)

\{nstruction, elle est

d'air afin d'assurer
le confort souhaité.

t par les ouvertures.
fait par les gaines et

res:

de détecter la
lencher ainsi une

locage des portes et

donner le temps
ts.

urs

les incendies
I

l'extinction d'un

d'incendie placées

Fig.YI.16. extincteur et lance à feu et

borne d'incendie

le, on retrouve les t I -t
leau de départ dans

vation qui est reliée

ns opté pour une
er l'eau et le

Fig.YI.l8. Chauffage d'une chambre

Fig.VI. 14. Ventilation naturelle

Fig.VI.ls. Détecteur de fumée

Fig.VI.l7. Eclairage d'une chambre

radiateurs.
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o

e

F 1. Plan de masse

7.1. Introduction :

Notre projet prend clai
en mâximisant la qualité, I'abo
l'environnement.

des bâtiments sur l'environaem
confortable.

Il s'agit d'une réponse

développement durable dans l'ac
Ce concept est apparu au

HQE est aujourd'hui au centre d'
du bâtiment. 

r

7.2. L'application des d
Nofie projet se situe dans l'

d'un mail vert reliant la CW 112

7.2.1. Cible ECO-CO
. Relation harmonieuse des bâ
- utilisation des opportunités o

- organisation de la parcelle pour c
-réduction des risques de nuisance
. Choix intégré des procédés et p
- adaptabilité et durabilité des bât

- gestion différenciée des déchets

- réduction des pollutions de la

Source: l- Vie des ülles

t en compte la durabilité, noua avons créé des espaces de vie

ilité et l'efficacité, tout en minimisant les effets néfastes à

he qualitative HQE ( Haute Qualité Environnementale)

nnemental des bâtiments consiste à maitriser les impacts

extérieur et à créer un environnement intérieur sain et

pérationnelle à la nécessité d'intégrer les critères du

vité du bâtiment
ut des années 90 et qui s'est depuis largement développé, la

mouvement important qui conceme l'ensemble du monde

rents cibles de la HQE dans notre proiet :

on prévue au nord ouest de la ville de Boufarik, doté

la RN04 et qui traverse notre site d'intervention.

STRUCTION:
ents âvec leur environnement immédiat :

par le voisinage et le site
un cadre de vie agréable

entre le bâtiment, son voisinage et son site

uits de construction :

tS

construction

chantier.
lle et du vois lnage

VII. APPROCHE ECOLOGIQUE

Tout cela en introduisant la

dans notre implântation

HQE : La Haute Qualité

- choix des procédés et de produits
. Chantier à faibles nuisances :

Nt

75



vrr. APPROCHE ECOLOGIQUE

7.2.2. Cibte ECO-GESIION :

Dans cette cible, nous [ptons pour le renforcement du recours aux énergies

renouvelables dont l'utilisation dl l'énerBie solaire

a. Efficacité énergétiqu{ du bâtiment :

Rur('nnt'rnt'nt
xrlatrc

[-.lccrrrcrtt

Corr pteur

lproO,xao

'.

Fig.{IL2. Principe de l'énergie solaire

Ces panneaux photovoltfïques seront

installés sur les toitures des bâtimpnts, ils seront

destinés à la capture de l'éner$e des rayons

solaires et de sa reconversion en {lectricité sous

forme de courant continu. Celui{i est envoyé

vers un onduleur qui le transl-orr{re en courant

alternatif compatible avec le courpnt du réseau

de distribution, pour pouvoir enfuite ['utiliser
dans différentes taches, telles que f'éclairage ou

les sonnettes... etc. I Fig.VII.3, schérna de fonctionnement

Les caractéristiques électriquls d'une seule cellule sont généralement insuffisantes pour

alimenter les équipements électriqties. Il faut associer les cellules en série pour obtenir une

tension plus importante : le module folaire ou panneau photovoltaique.

Un panneau photovoltâIque e{t un assemblage en série de cellules permettant d'obtenir

une lension de 12 volts. I

La puissance d'un panneau solaire est fonction de sa surface, c'est à dire du nombre de

cellules photovoltaiques. 2 
i

L'orientation optimale des [anneaux est SUD et pou que les rayons soient

orthogonalement projetés par rapport aux capteurs solaires, leurs inclinaisons vont de 38 à 40

a.1. Exemple de calcul de irombre de panneaux photovoltaique :
I

Domées générales relatives aux pâtiments « projet » :

Tab.VII. Données générales relatives aux bâtiments

Source : 2- L'ENERGIE SOLAIRE PHQTOVOLTAIQUE, lycée des metiers, pOl

RêlaaU
élxthqu€

Ond

76

Type de logement
Nombre total
"Progra..e" I

Surface de logement
Consommations électriques

moyennes
"KWh/An/logement"

20 42 940
136 128 2875

F4 40 156 3500

F5 60 186 4t75

F2

F3

l'unnt'uut soLares
plxrtt)\ oltarqucs

Panneaur photovottaiques

co.lspmrîôtbn r ' g
t tilit iixr



8 kwh/j

07)
ux

J

l

on)

ur
soit

TYPE 1 : la tour R+13 : la
comporte 4 logements Par Pali

deux F3 et deux F2

Calcul du Nb pour les F3 et
12* 2:24logements
2875t36sj=7.87k

24log*7.87:188k

12*2 : 24logements
940136s:2 57 kÿ'thl

24log*2.57:61.8 k
Puissance : 188+61.8 : 24

Nb de panneaux : puissance i (i
Nb de panneaux :249.8 I (3.5

Nb de panneaux = 101 pann

I,ltr
1

Fig.VILS. Bâche à eau RDd

On a 4 §'pes de bloc :

La consommations électriq
La consommations électriq

b. Eco-gestion de I'eau

Parmi les sous cibles on
taches à l'intérieur et l'extérieur

- La gestion de I'eau potable
- Recours à des eaux non Potable
eaux de pluie)
- Assurance de I'assainissement
- Gestion des eaux pluüales sur

Cela se traduit par :

- Rechercher des systèmes

consommation d'eau potabl
performants, surveillance des

diminuer les fuites.
- Envisager une collecte des ea

I'alimentation des WC, le

rm [:Tl r-n r]\

Source : 3 - L'architecture écologique,

VII. APPROCHE ECOLOGIQUE

s moyennes pour une F2 940 KWh/Ar/logement
2875 KwlÿArÿlogementmoyennes pour une F3

l'éco-gestion de l'eau qui peut aider dans certains

(récupération des

eâux usees

parcelle3

ul limitent la
équipements

réseaux pour

pluviales pour
l'anosage, etc.

F Vfl.4.Schéma de ncipe bâche à eau

Un dispositifs est mis en place pour le
stockage de l'eau:la construction sur
place d'une bâche à eau d'un volume de

5lm" (fig.Vl.4).

TYPE 2: Bâtiment d'angle R+7 :

comporte 2 logements par palier soit deux F4

ominique Gauzin-Müller, Le Moniteur 2001, p01
11

bâtiments, on cite :

rl

I

Calcul du Nb pour les F4 :

6*2 = 12 logements F3

3500/365j = 9.58 kwl/j
l2log * 9 58: 114.96 kwh/j

Puissance : 114.96 kwh/j
Nb de panneaux : puissance i (i*radiation)

}{b de panneaux : 114.96 I (3.5*0.7)
Nb de panneaux = 46 Panneaux

o

IIISTALLATIOI,I D€ RICI'PERAIIOII

0

O'EAU PLWIAÉ

|/

0
\



c. Eco-gestion des d

Cette cible consiste en la
à la valorisation des déchets..

Dans notre concePtion,
prélu des vides ordures dans

ce demier permet le tri de

activités humaines.

Les déchets seront

envoyés vers un local d'ordures
ou l'on trouve des bacs spéci

chaque ÿpe ou nature de déchets.

- La maîtrise des effets env
procédés.

On aura prévu dans noûe
- Conciergerie
- Des locaux techniques et dépô

7.2.3. Cible du confort :

a. Confort hygrothermi

Cette cible consiste à utiliser
concept de zonage hygrothermique
soit- regrouper les es

hygrothermique et pré

l'homogénéité de leurs amb

Le schéma ci-joint démon
l'application de cette cible dans

conception

d. Eco-gestion de I'en
maintenance :

Cette cible nous incite à :

- l,'optimisation des besoins de

- La mise en place de proc
gestion technique et de main

ainsi qu'assurer la permanence de

conditions du confort hygrotherm ique.
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dev[.15.

L'une des exigences de cette
dimensionnement des parois

Dans notre conception,
à deux façades, percées de

b. Confort visuel :

Cette cible consiste à

profiter au maximum de l'

vrtrage permettant une
rayons de soleils.

On peut aussi distinguer la
brise soleil dans les terrasses
avant le principe de « voir sans
aussi I'utilisation de

Aussi, pour un meilleur
terrasses sont, moitié
moitié encastrées dans le

D'autre part, nous avons
terrasses accessibles entre I

pour une meilleure a&ation
naturel, et minimisant le

7.2,4, Cible de la santé :

a. Qualité sanitaire de I

Cette cible consiste à :

La gestion des risques de

par les produit de construction, d'
de la maintenances....etc. et aussi
ventilation naturelle qui se fait par
les fenêtres... etc.

On trouve aussi la ventilation
se fait par les différents systèmes d'

Dans notre conception nous

système SHUNT qui consiste à
des grilles de ventilation qui
souches d'évacuation sur les

bâtiments.

des relations satsifaisantes avec l'extérieur, de sorte à
naturel, réduisant ainsi les dépenses énergétiques.

est aussi de réaliser une étude d'implantation et un
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C'était une nouvelle exPéri
projet architectural d'une situa

haute qualité environnemental
contexte spécifique.

Le futur des villes est

seulement rendre la ville foncti
de l'environnement immédiat,

Nous avons -à travers cette

remarquable, dynamique, accue

au niveau du POS n 01 , et

architecturales de la conception
ville de fondation coloniale.

Ce travail nous a permis

connaissances dans le vaste

CONCLUSION GENERALE

nce dans notre formation en architecttlre, de ressortir un

on donnée; de faire concevoir le futur d'une ville avec la

en introduisant une touche écologique durable dans un

sur les bases du développement durable qui visent à non

lle mais aussi de faire de l'édifice une partie intégrante

ainsi la vie paisible et en harmorue

offert à la ville de BOUFARIK une image tout à fait
lante; crée un nouveau repère dans l'extension de la ville

par la même occasion les problématiques urbaines et

s immeubles et édifices et de leurs intégration dans une

'exploiter nos capacités et d'acquérir de nouvelles

de l'architecture écologique et de l'urbanisme.
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