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PREAMBULE

La présente étude a été élaborée dans le but de satisfaire les

obiectifs pédagogiques de I'atelier « Architecture et Technologie ».

Cette confrontation est matérialisé à trqvers :

lJe développement des organisations des masses.

2Je üveloppement de I'organisation des espaces est

matérialisé selon le concept d'orientation et la linéarité.

3J'architecture de ce projet selon le concept de

transparence.

La.finalité de Cette étude va nous orienter vers des conclusions et

recommandations pour reconsiürer notre position théorique et pratique
sur la relation entre habitat et environnement.

L
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Ce travail résulte de la confrontation entre repères de

conception et la matéridlisation de I'idée conceptuelle du projet
d'architecture , cette confrontation obéit à des hypothèses et des

objectifs de notre formation de I'option habitat.

Cette étude consiste à concevoir un projet «Ensemble résidentiel »,

ce projet défini un type d'habitat qui aune notiohluxe dans

I' e nvironnement balnéaire.
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CHAPITRE I : INTRODUCTION

I-1. INTRODUCTION GENERALE

« L'architecture est le jeu, Savant, correct et magnifique des volumes sous la

lumière >»,le Corbusier, vers tme architecture, éditions Crès et Cie, pæis, 1923

La définition de l'architecture change en fonction de son développement (se fait en

fonction d'un contexte) .En général, l'architecture est un produit de deux dimensions

suivant une équation de combinaison entre I'art et la science qui doit répondre aux besoins

humains et sociaux.

L'architecture détermine l'espace, elle lui donne non seulement une forme, mais

également du sens. C'est un domaine qui incluse les diftrents composants de la vie de

l'individu tel l'habitat, les relations humains, le confort, etc. ... et donne aussi un sens à

l'habitat par ses règles et ses lois car l'architecture est la base de toute conception.

La relation entre l'architecture et l'habitat c'est la relation qui ménage une place à

I'architecture et aux opérations de l'habitat qui ne désigne pas seulement le logement.

« Habiter n'est plus seulement être chez soi dans une coupure avec les autres pratiques

quotidiennes du travail, du shopping, des loisirs. Habiter c'est aussi travailler à domicile ou

dans un environnement proche de son logement, faire son shopping à l'échelle du quartier,

inventé de nouvelles pratiques d'interactivités sociales, occuper son temps libre sans être

obligé de parcourir des distances importantes ». BARBARA BOYLE TORWREY.

L'habitat dépasse le strict cadre du logement, elle permet de prendre en compte

d'autres aspects spatiaux : le cadre de vie, les parties coûrmunes, les espaces de proximité.

L'habitat intègre d'autres dimensions, d'autres fonctions que le simple toit et I'espace pour

dormir. Ce sont tous les services associés au logement.

Le luxe serait « une manière de viwe caractérisée par un excès de biens censé

apporter un plus gand bien-être », il serait donc un synonyme d'opulence et de superficiel
et serait donc contraire à la notion d'écologie dans l'habitat qui se caractérise par la
simplicité, la maitrise des dépenses et la recherche de l'essentiel, cette définition reconnue

du luxe nous ramène à une idée de nouvelle vision de I'habitat, c'est I'application de la
notion de luxe comme un élément fort de construction identitaire pour dessiner I'habitat de

demain, en lien avec les nouveaux modes de vie et les évolutions de la société, à I'aide de

développement architecturale et technologique 'L'architecture contemporaine'.

I-1-1 Présentation de I'option

Architecture et habitat : c'est une option qui s' intéresse à la production
architecturale et urbanistique en matière d' habitat avec toutes ces particularités, ses

réglementation et ses propres caractéristiques qui s' implique dans toutes les situations

existantes d'où ressort le rapport site projet comme critère capital de la réalisation des

projets qui difÊrent selon leurs typologie de l'individuel, semi collectif, collectif et

d'autres formes qui s'inclus dans notre champ d'étude.

Page 9



CHAPITRE I : INTRODUCTION

I-1-2 Présentation de I'atelier

.!. Àrchitecture : la pratique de I'architecture.

.! Technologie : faire référence aux innovations des systèmes, et au

développement.

L'option s'inscrit dans I'approche systémique où les éléments con§tituants le

projet sont décomposés pour des besoins d'analyse puis recomposés pour la
matérialisation par des repères élaborés. Cette option a pour objectif une méthodologie

d'approche et de conception d'un projet d'architecture et une initiation aux différentes

technologies des grands projets.
L'option Architecture et Technologie se veut être une synthèse sur le rapport

enseignement et pratique de I'architecture.

I-1-3 Présentation de projet

Ce projet consiste à concevoir un ensemble résidentiel qui a une notion de luxe

avec un centre commercial à Oued Bellah à Cherchell.

Le projet est définit comme une articulation entre I'habitat et son environnement

marin on adaptant le concept de fluidité et dynamisme dans la conception.

La conception du projet est basées sur une organisation linéaire orienté vers une

perspective de la mer et présente une forme fluide.

Le projet constitué d'un socle de 4 étages jardin d'hivers et une tour de 2l étages.

I-2 LAPROBLÉMATIQUE DE L'ÉTUDE

La problématique est un processus qui permet de passer d'un thème de recherche

général, à des hypothèses de travail précisées. Elle procède par étapes successives

d'exploration des possibles (cadres théoriques, aspects de la question, hypothèses, etc. .) et

de choix d'options potu progiessivement délimiter le travail à entreprendre.

La problématique de l'étude est défrnie à travers des dimensions:

F Une problématique générale.
F Une problématique spécifique.

I-2-1 L'actualité de sujet

Aujourd'hui il y a une rupture enüe I'architecture est son environnement et par la
suite la conception ne représente pas son environnement est devenu neutre et vide de tout
son contenu symbolique.

La problématique de I'habitat s'articule sur :

D Interprétation de I'habitat : l'habitat doit répondre aux besoins de la
population.

F manque de repères de conception : inexistence d'une idée de création
F l'ambigüité de la défrnition du concept « architecture »

Page 10



CHAPITRE I : INTRODUCTION

l-2-2 La problématique générale

L'habitat, sans doute est le concept le plus ancien de I'histoire de I'humanité .Depuis

son existence I'homme a toujours éprouvé le besoin de se procurer un lieu de détente et de

repos à la fin de sa longue joumee de travail lui assurant également un abri contre les

dangers et les intempéries , donc I'habitat est définit comme un usage et une forme .

L'architecture de l'habitat se diffère selon son lieu d'implantation, et son

environnement immédiat, dans ce cas, on constate I'existence de plusieurs types d'habitat,
on cite l'habitat saharien, I'habitat des affaires et I'habitat balnéaire. Cette demière sera le

§,pe spécifique dont on va intervenir par la suite.

Dans I'architecture, le concept balnéaire sur le littoral réside dans un mode de vie
rétablissant la relation entre l'homme et la nature.

L'habitat balnéaire se définit par la conjonction : habitation/végétatiorÿ littoral.

On a choisis comme cas d'étude un ensemble résidentiel qui contient l'habitat et ses

équipements associés pour habiter un lieu balnéaire.

Pour cela on a définit les plus grands problèmes trouvé sur cette architecture

balnéaire:

! La composition avec les valeurs conceptuelles de la mer
) L'intégration à I'environnement
F La qualité de la gestion
F La façade maritime

l-2-3 La problématique spécifique

La problématique de l'habitat balnéaire n'est pas seulement le logement, mais aussi

le manque de présence des valeurs conceptuelles de la mer et la composition avec ces

demiers.

La mer est l'opportunité conceptuelle majeur quand il s'agit d'intervenir dans un
milieu balnéaire, qü se caractérisé par ses valeurs conceptuelles :

I -Valeurs physiques: I - microclimat Jigrre de rivage

2-Valeurs sensorielles : -transparence -fluidité -mouvement

Notre choix de problématique specifique s'articule autour du thème central qui est

I'appropriation des valeurs conceptuelles de la mer dans la conception architecturale.
Cette appropriation exposes les mécanismes tel que:

! La reproduction:-Redessiner la ligne de rivage /Soumission des

caractéristiques physiques sensorielles
D Intégration: Action de renfermer et d'insérer un ou plusieurs éléments de

l'environnement avec engendrement d'une complexité formelle et fonctionnelle
D Métaphore: la détermination de l'ensemble des signes que peut refléter une

conception avec 

î"î"i::ï:i"r""':ï" de ra métaphore
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CHAPITRE I : INTRODUCTION

l-comment pouvons -nous intégrer dans un milieu balnéaire' a traves

l'appropriationdesvaleursconceptuelledelameruneconceptionarchitecturale?

2-comment pouvons-nous donner un nouveau mode de vie et une nouvelle notion

sur l'habitat balnéaire ?

3-Comment ramener un dialogue entre la mer et le projet?

I.3 LES IIYPOTHÈSES DE L'ÉTT]DE

Pourrépondreàlaproblématiqueposée,notreétudes'articuleautourtrois
hypothèses selon les différents paliers de la conception:

l- pour le plan de masse : I'hypothèse est consolider le dynamisme :

- Adopter des formes géométrique fluide pour les enveloppes'

- fluidité des parcours.
- diversité des espaces extérieurs.

2- pour I'organisation du projet : I'hypothèse est consolider I'orientation :

- assurer une linéarité.
- une hiérarchie fonctionnelle des espaces

-Le concept d'orientation : orienté le projet vers la mer.

-assurer le dialogue avec le milieu naturel à travers l'intégration des espaces verts.

3- pour l'architecture du projet : l'hypothèse est:

- interprétation d'une forme fluide.
- interaction entre I'intérieur et I'extérieur à travers la transparence des façades.

I.4 BUT ET OBJECTIF DE L'ÉTI]DE

I-4-1 Le but et objectif de I'option

Le but est de faire une synthèse globale sur l'enseignement et la pratique

du projet d' architecture.

Cette synthèse globale sur l'enseignement de la création architecturale se

fera par les objectifs suivants:

) lnitier l'étudiant à la théorie de conception architecturale'
F Specifier et développer les variables pour chaque niveau de conception.

D Rechercher les solutions architecturales en rapport avec les repères de

conception thématiques et contextuels.

I-4-2 Le but et objectif de l'étude

But de l'étude: Le but de ce travail est de concevoir un ensemble résidentiel à

oued bellah , lisible par son architecture tout en I'intégrant avec son environnement

balnéaire.

Objectifs de l'étude: -L' appropriation des valews de I'environnement naturel (la
mer) dans le plan de masses du projet.

-Assurer la fluidité et la lisibilité des espaces.

-Consolider la transparence au niveau des façades pour une relation visuel entre

Page 12



CHAPITRE I: INTRODUCTION

I'intérieur Et I'extérieur de projet'

I-5 MÉTHODOLOGIE DE L'ÉTUDE

I-5-1 Processus de travail

L'option«Architectureethabitat»s'inscritdansl'optiquederecherched'rm
processus sci"ntifrque de création architecturale' Cette optique est définie dans l'approche

scientifique qui commence Par:
-La formulation correcte du problème

-La recherche d'une optimisation de la solution.

I-5-2 Support d'investigaton

Le présent travail est le fruit d'une recherche systématique approfondie fondée

sur l'analyse de différents exemples au niveau national et intemational pour mieux
assimiler le sujet d'étude, et une recherche bibliographique basée sur les livre, articles et

ouvrages, et les mémoires des années précédentes.

I-6 LA STRUCTURATION DU MÉMOIRE

Le mémoire est structuré en 5 chapitres :

l-Chapitre introductif: d'introduire les éléments théoriques et de référence qui vont
servir comme cadre d'orientation et de réalisation de notre projet.

2-Les repères de conception de I'idée de projet : l'objectifde ce chapitre c'est
l'exploration des variables contextuelles et thématique susceptibles d'influencer la
conception du projet

3- La matérialisation de t'idée de projet : à travers les différents paliers de conception,

à savoir:

-La Programmation du projet.

-La conception du plan de masse.

-Organisation inteme des espaces du projet.

-Architecture du projet.

4-Réalisation de projet : L'objectifde ce chapitre est de déterminer les di{Ërentes
formes de réalisation du projet particulièrement sa structure; et sa façade.

5- Conclusion et recommandation

CONCLUSION
Cette étude est faite pour l'obtention de diplôme de master 2 en habitat

.elle a exploré des dimensions particulièrement de I habitat et la notion de luxe à
travers les objectifs pédagogique de l'atelier.

L'étude vise à répondre aux hypothèses soulevées précédemment à

travers un projet intitulé conception d'un ensemble résidentiel.
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CHAPITRE II : LES REFERENCES DU CONCEPTION DU PROJET

Chapitre II
Les réferences du concept du

projet
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CHAPITRE II : LES REFERENCES DU CONCEPTION DU PROJET

INTRODUCTION

Ce premier Chapitre est structuré à travers deux parties :

Phase l: Les repères contextuels de la formulation de I'idée du projet

Phase 2: Les repères théoriques de formulation de l'idée du projet

Phase I : Les repères contextuels de la formulation de I'idée du pro.iet

cette phase a pour objet I'exploration des repères contextuelles de la formulation de

I'idée du projet ; cette exploration mise à définir les variables géo structurels et spécifiques

du lieu d'implantation du projet; ces variables sont classées selon des échelles de lecture de

la géographie urbaine à savoir le territoire, la région, l'urbain et I'aire d'intervention.

La conclusion de Cette phase va nous permettre de situer notre projet dans ce qü
caractérise les lieux ou les variables permanentes du site

Ce premier Chapitre est structué à travers trois parties :

o La dimension territoriale
. La dimension à l'échelle de la ZET
o La dimension locale

II -1 LA DIMENSION TERRITORIALE
II-1-1 L'aire territoriale

Le territoire : est définie colnme une entité géographique dont les caractéristiques

morphologique et paysagiste partage des lieux communs. Notre étude vise à situé ce

territoire dans ses :

o Limitesadministratives.
. Limites géographiques.
r Les éléments exceptionnels et variables d'aire d'influence.

. Entitéssocio-économiques.

1- Locarisation l ro"n"il" t"fr*it"li"tites 
administratives

TIPAZA:-Wilaya côtière issue du découpage de 1984, de superlicie de 1707km'z, se

situe à 70 Km à l'Ouest d'Alger et à 28 I(m à l'Est de Cherchell 'Elle regroupe une

population de 616 468 habitants (en 2007), le territoire de la wilaya de Tipaza (Voir figure

N:01)
2- Localisation à l'échelle régionale

La Wilaya de Tipaza est limitée par : (Voir figure N:02)

-La Wilaya de Chlef à I'Ouest

-La wilaya de Blida au Sud.

3- Localisation à l'échelle communale
Les limites administratives de la situation du Projet montrent l'appartenance du

projet à la commune de Tipaza chef lieu de wilaya qui contient 24 communes. (Voir
figure N=03)
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-La mer méditerranéenne au nord

-La Wilaya d'Ain Defla au Sud Ouest

-La wilaya d'Alger à l'Est
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B- Les limites géograPhiques

La wilaya de Tipaza se trouve dans la plaine Littorale. (Voir figure N=04)
Elle est limitée par les repères géographiques suivants :

-La mer méditerranéenne au Nord.
-Oued Mazafran à l'Est
-Djebel Chenoua au Nord-Ouest.

-Oued Nador à l'Ouest
-La plaine littorale
-La crête du Sahel au Sud.

C- Les entités socio-économiques

Peut constituer une articulation entre les üfférentes structures socio-

économique existantes et le projet peut consolider cette structure. (Voir figure N=05)

1- Entités historique : Tipaza dispose d'un patrimoine historique d'envergure

intemationale et d'un potentiel touristique très important, ce qui la rend ville attractive.

(Voir figure N:06)

2- Entités touristiques : (Voir figure N:07)
3- Entités industrielles : (Voir figure N=08)

D- Les éléments excePtionnels

1- Les éléments naturels

Les éléments exceptionnels naturels tels que : (Voir figure N=09)
-Les forets, la mer méditerranée - La montagne de chenoua

2- Les éléments fondés

Les éléments fondés tels que la RNl1 qui aide les déplacements inter commune,

et l'autoroute EST-OUEST qui favorise les échanges inter wilaya . (Voir figure N=10)

II-l-2 L'aire d'influence

A- Les flux réels et potentiels

Les utilisateurs sont orientés par I'aire métropolitaine drainée de l'intérieur du
pays et attirée de l'extérieur. (Voir figure N:l 1)

B - Le développement induit

La projection d'un palais des congrès à Tipaza va induire un développement
régional ainsi que local afin de subvenh aux besoins des difiérents flux venant soit du

territoire national ou intemational. (Voir figure N:l1)

C- Rapport professionnel et académique (Voir figure N=I2)

II-1-3 Le râpport aux éléments structurants de territoire

A- Les axes structurants

l-Accessibilité terrestre : Le territoire du projet est structuré par des axes de

communications qui assurent son accessibilité: (Voir figure N:13)
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o Directe:- La RNI 1 relie Tipaza-Alger

- Le CW 106 qui relie Tipasa à Sidi Rached et se raccorde à la RN 67.

r Indirect à travers la RNll: -Le CW109 qui longe la comiche du Chenoua

poru rejoindre plus loin la RN I 1

2-Accessibilité maritime : Tipaza est Situé au milieu de deux pôles maritimes' ALGER
ET CI{ERCHELL, notre site bénéficie d'un potentiel d'accessibilité très important a

l'échelle territoriale. (Voir figure N:14)

B - Les groupements humains

La faible densité de la population de la wilaya de Tipaza peut constituer un attrait

pour la population environnante. (Voir figure N=l5)

II.2 LADIMENSION A L'ECHELLE DE LAZET

Pour déterminer les repères conceptuels de l'échelle delaZ.E.T de la situation il
faut explorer le rapport à la ville ainsi que l' aménagement proposé.

A- l-Rapport a la ville

l-Présentation générale de la ville

Cherchell est une ville côtière de la mer Méditerranée avec une bande côtière de

26Km,. elle est essentiellement à vocation touristique car on trouve plusieurs

équipements touristiques dont la proposition d'aménagement de ses ZET par le

bureau d'étude espagnol ARQ-MAQ .

2- Situation et limites

La commune de Cherchell est comprise entre le Cap de Chenoua et celui de

Ténès, et s'étale sur une surface de 130Km', elle est limitée (Voir frgure N:16)

-Au Nord : par la mer Méditenanée. -A I'Est : par la commune de Tipaza.

-A I'Ouest: par la commune de Sidi Ghilès. -A l'Est : par la commune de Tipaza.

-Au Sud : par les communes Menaceur et Sidi Amer.

3- Accessibilités

L'accessibilité de la commune est assurée par un axe routier d'importance
régionale Ia Rl\l 11

Les autres voies de communication sont le CW 109 assurant la liaison à la région
du Chenoua à I'Est d'wre part et le CW6 reliant la commune à la Mitidja (Blida)
d'autre part. (Voir figure N:17)

4- Les données géomorphologiques : (Voir figure N=18)

La ville de Cherchell est implantée sur un replat légèrement accidenté donnant
sur la mer, il forme une étroite bande entre la mer et la première pente de la montagne.
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A-2 Aperçu historique

La ville de Cherchell a commencé son évolution depuis son noyau historique, a

l'époque arabo-musulmane, en une croissance polaire et continue, mais ce dévalement

a change de mode et est devenu linéaire des que le tissu urbain a rencontré les

barrières naturelles qui sont :

. La cote : au nord-ouest.
o Le relief montagneux : au sud -est.

A-3-Analyse urbaine de Ia ville

1-Repère physique

a-Typologie du bâti :

-La partie traditionnelle : On remarque l'existence de deux tissus traditiorurels.

r tissu andalou : Il s'organise autour d'un axe piéton à partir duquel disposées

les ruelles menant aux résidences sous forme d'un système arborassent.

o tissu turc : Elle se situe dans la partie sud du cenhe ville, elle est caractérisée

par le système extraverti à l'image des grandes ouvertures.

-La partie coloniale : Elle se situe dans la partie sud du centre ville, elle est

caractérisée par le système extraverti à I'image des grandes ouvertures. (Voir figure N:19)

b -Les équipements : D'après I analyse des équipements du Cherchell on constate le

manques des Equipment d'hébergements de luxe. (Voir ligure N=20)

c-Système viaire (Voir figure N:21)

CONCLUSION : Le projet constitue une articulation entre la ville et son extension et

2- Repère sensorials

Cherchell fut la capitale de plusieurs civilisations, son site présente une gamme très

variée de valeurs historiques culturelles et naturelles.

F Potentiatités culturelles : Ce sont les édifices à caractère culturel qui sont une

partie intégante du patrimoine culturel de la ville de Cherchell. (Voir figure
N=22)

) Potentialités naturelle : Par sa situation géographique, son relief, Cherchell

offre de très beaux paysages et sites a caractère pittoresque' (Voir figure N:23)
D Potentialités historique (Voir figure N=24)
) Les séquences de circuit touristique proposé par le P.O.S.

3- Les repères fonctionnels

- La ville de Cherchell présente une variété fonctionnelle mais on distingue le

manque de la fonction de plaisance et de loisir. (Voir figure N=25)
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CONCLUSION : Notre aire de référence présente une pauvre variété fonctionnel le

d'hébergement et de loisir et même économique.

-Le rapport de notre projet et les éléments structurants de la ville est un rapport

complémentaire
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B-l-Aménagement de la Z.E.T.

a-Présentation de la ZET

Fiche technique

e Nature du POS : Aménagement d'une zone d'expansion touristique (ARQ-

144Q $ureau d'étude esPagnol)
o Superlicie t ZET:131 hectares
o Délimitation z LaZET s'étend du cap -blanc jusqu'à la pointe Riad sur une

profondeur moyenne de 300 m

-au Nord : Mer méditerranée. -au Sud : Route nationale Nol l

-à l'Est : Cap blanc en suivant les limites - à l'Ouest : pointe erriad

de la foret jusqu'à la RNN"11.

b-Accessibilité et orientation

F L'accessibilité au Z.E.T est assurée par la RNll.
) Le site est orienté vers la mer dont le projet aussi (Voir figure N=26)

c- Les équipements existants

.l Terains agricoles (20,8 ha), EAC 25,26 et 27)

* domaine forestier (37 ha)

* Résidences touristiques de I'Agence Nationale des Barrages (ANB)

.3. 2 hangars communarx (loués à un particulier pour la réalisation d'un centre

du contrôle technique des véhicules

'l' Un camping de 2.5 ha de capacité d'accueil 452 (Voir Iigure N:27)

d- L'aménagement de la Z.E.T (Voir figure N:28)

e-Principe d'organisation de I'aménagement des espaces :

* L'aménagement de la Z.E.T.ce fait perpendiculairement à la ligne de rivage.

* Tout les équipements sont orienté vers la mer.

f- le zonage de la Z.E.T

* La parcellisation de la Z.E.T ouest a été faite par le découpage du site sw 9
ilots orientés dans les activités
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CONCLUSION : La ville de Cherchell avec toutes ses potentialités naturelles et

historiques est en train de perdre peu à peu de son image et c'est la raison pour

laquellà Cherchell a besoin d'un élément qui la présente et la remet en valeul'

Donc

Cherchell ville musée, ville touristique, a besoin de metEe en

æuvre un projet très volontariste.

II-3. LA DIMENSION LOCALE DE LA SITUATION DU PROJET

Pour déterminer les repères conceptuels de la dimension locale de la situation du

projet, il faut déterminer :

- L'environnement immédiat du POS. -L'aire de référence

- §pologie de la construction.- - caractéristique climatique.

II-3-l L'environnement Immédiat du POS

a- Accessibilité et orientation r Le site d'intervention est la bonde de 600 m de la

plage d'Ouade el Balah plus une extension sur la mer (Voir frgure N:30)

b- L'environnement immédiat et le site d'intervention : (Voir figure N=31)

II-3-2 Typologie de la construction

On doit intégrer notre projet avec l'environnement immédiat et beaucoup plus on

doit prendre compte les éqüpements.

II-3-3 Caractéristiques climatique

a- Les vents dominant : On doit tenir compte la direction des vents et les brisés par

le bon placement du projet. (Voir figure N:32)

b - les donnés géotechniques

F La sismicité :- la zone sismique qu appartient Tip aza, et nlotIe site d'intervention :

la 2eme zone. on doit donc prendre en considération le facteur sismique et le choix

de la structure adéquate (Voir frgure N=33)
F La morphologie du site: Le site d'intervention est situé dans une zone implantée

sur un replat légèrement accidenté donnant sur la mer, Il forme une étroite bande

entre la mer et la première pente de la montagne.
F Les potentiatités paysagique de site : -Potentialités paysagères & orientation: le

site du projet presente une orientation à travers le panorama de la mer méditerranée.

Page 20
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- CONCLUTION : Les repères contextuels de I'idée du projet sont :

.L'influence du projet peut s'étendre a une échelle internationale.

la mer (I,élément.;TîJ#i:;Ï ïïlt'ration 
des potentialités pavsagères du site surtout

-Faire du projet un point de repère et d'attraction.
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Phase 2 : Les repères théoriques de formulation de I'idée du projet

L'objectif de cette phase est de foumir un cadre théorique de formulation de

l,idée de projet. Ce cadre est basé sur une lecture thématique, une position théorique et une

approche systémique.

Cette orientation théorique fait valoir le repère thématique de conception du projet
à travers I'examen des variables et mécanisme rentrant dans l'équation de compréhension

du thème .Aussi la défrnition de projet à travers sa dimension éÿmologique, architecturelle

et programmatique.

La conclusion de ce chapitre va nous permettre de construire des matrices, des

concepts et des principes en relation à différents paliers de conception.

II-4-COMPRÉHENSION THÉMATIQUE

La compréhension thématique est la référence théorique d'encrage du projet' cet

encrage nous situe par rapport aux diftrentes disciplines et approches théoriques.

Notre étude a pour thème « architecture et environnement », dont le sujet choisi est

«l'appropriation des valeurs conceptuelle de la mer».

II4-1 Thème de I'étude

Le thème de référence concerne deux variables essentiel :

-Le concept de l'architecture -Le concept de I'environnement.

1-Architecture
L'orientation pédagogique au sein de notre atelier met en lumière 3 dimensions

(notions) de l'architecture :

o Signification: Le mot architecture peut se définir en termes de signification comme

ART de bâtir des édifices. Elle se resume en 3 images: cognitive (la

compréhension), affective (les émotions) et normative

o Objet: Il représente deux aspects contradictoires: le contenu et le contenant.

Contenu: I'architectue est un contenu de fonctions et de significations. Contenant:

l'architectue est un contenant de technicité et de forme.

o Usage : Il doit déterminer deux éléments: Les besoins humains et le mode de vie.

2- Environnement

Le mot environnement provient du verbe environner, qui signifie action d'entourer

Lui-même est un dénominatif de « environ », qui signifie l'entourage.

L'environnement se structure selon deux (2) variables :

o I'environnement naturel : c'est la relation de I'homme avec son milieu naturel

(végétale et animal).

o L'environnement artificiel : tous ce qui est formé par l'homme (l'anthropisation).
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3 - le rapport architecture et environnement

3-1-La forme : ALAIN BORIE explique dans Forme et déformation qu'il existe

différents rapports entre forme et environnement qui conditionnent le statut de la forme.

-Rapport de production -Rapport de modèle -Rapport de signification

3-2-Usage : En architecture, le plus souvent, elle est faite réference à une occupation ou

utilisation des lieux, mais cette définition reste trop vague et demande à être précise.

Le concept d'utilisation donne une signification essentiellement instrumentale à la

pratique de l,espace, ce demier revêt, à partir de 1à, une finalité quasiment unique, excluant

tout un ensemble de qualités annexes qui accompagnent la stricte utilisation.

3-3-Signilication : Il s'agit d'un mécanisme qui met en évidence le fait que nos sens ne nous

restituènt pas I'intégralité du réel et qu'en conséquence, la perception n'est pas un simple

calque de la réalité. C'est un processus actif qui sélectionne, interprète et donc transforme les

données. De fait, la perception de I'espace apparait comme un agent médiateur entre I'homme

et l,environnement. Il est donc important de connaitre la façon dont on perçoit I'espace .I-es

recherches réalisées dans ce domaine sont souvent centrées sur la perception visuelle car elle

conditionne la connaissance et la compréhension du milieu physique dans la mesure où elle

constitue le canal principal emprunté pour interviennent dans la perception visuelle :

) Un niveau cognitif ou I'individu classe les informations à travers des indices qui lui
permettent une identifi cation de l'environnement

! Ùn niveau affectif normatif qui constitue une interprétation formant globalement

une image de la réalité. Cette image s'appuie sur les caractéristiques matérielles

pour les attribuer une signification.

II-4 -2 Sujet de référence de l'étude

Le sujet de référence de l'étude met en relation la référence thématique et le lieu ;

pour notre étude le sujet est l'appropriation des valeurs conceptuelle de la mer.

A-Appropriation : Selon Henri Lefebvre « D'un espace naturel modifié pour servir les

besoins et les possibilités d'un groupe, on peut dire que ce groupe se I'approprie », action

d'adapter une chose à un usage déterminé.

) Reproduction : Soumission des caractéristiques physique et sensoriels

(l'inspiration de I'environnement).

F Intégration : insérer ou intégrer un ou plusieurs éléments de

l'environnement dans le projet en créant une complexité formelle et

fonctionnel.

F Assimilation :Action de rendre semblable et même identique à quelqu'un ou
à quelque chose, soit par intégration complète dans un autre être ou une autre

substance, soit par une comparaison procédant d'un acte de jugement ou de

volonté.

Donc I'appropriation des valeurs conceptuelles de la mer est le sujet de référence de

l'étude qui relie I'idée ârchitecturale au lieu d'architecture.
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B-Valeurs conceptuelles de la mer

l-Valeurs physiques : Ligne de rivage : franchissement affirmation.

Microclimat : Consolidation, protection, exposition.

2-Valeurs sensorielles :

F Transparence : Le confort visuel la vue panoramique, esthétique, expressive

F Fluidité : Ondulation, forme de vague, forme de voile d'un bateau

D Mouvement : Mouvement de la vague
F Mouvement formelle. (Tableau : Matrice l).

II-5 LA DÉFINITION DU PROJET

La définition d'un projet architecturale peut êtres établie à travers trois aspects:

-Défrnitionétymologique. -Définitionarchitecturale. -Définitionprogrammatique

II-5 -1 La définition étymologique du projet

Notre projet est une conception d'un ensemble residentiel

o Conception : La conception de produit est un processus de création, de dessin ou
de projet, plus spécifiquement dans le cadre de produits matériels ou
immatériels.(Wikipédia).

o Ensemble : -Un ensemble désigne intuitivement une collection d'objets.
(Wikipedia)

-Collection d'éléments qui vont les uns avec les autres (Larousse)

o Résidentiel : qui conceme les zones ou se concentrent des habitations (Larousse)

Un ensemble résidentiel : un immeuble d'appartements de plusieurs étages

comprend souvent plusieurs utilisateurs, il est conçus pour assurer des fonctions

résidentielles, administratives (privées ou publiques) ou financières. . ..

II-5-2 Ladéfinition architecturale

La définition architecturale de l'ensemble residentiel est faite à travers une analyse

du style esthétique, Codes visuels, Mode fonctionnel, et l'image des projets de même

vocation fonctiornelle.

Pour défrnir le projet architecturalement, on doit passer par l'analyse des exemples
similaires.

Pour notre cas on a analysé trois exemples qui concement notre projet pour mieux
comprendre le fonctionnement et la programmation de ces demiers dans la conception
architecturelle.

Donc les exemples qui on a analysé sont:

1)- Tour mixte à Montpellier, France.

2)- La Tour Vivante -Rennes, France.

3)- Bosco verticale à Milan, Italie.
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REFERENCES DU CONCEPTION DU PROJET

-Présentation de projet

Le projet conceme la conception d'une tour mixte (multi-programmatique) avec une

culture japonaise.

L'Arbre Blanc, nom de cette nouvelle tour de 10,000 m'?abritant un programme de

logement, un restaurant, une galerie d'art, un bar panoramique et des bureaux. Occupe une

position stratégique pour la ville de Monpellier. (Voir figure N=34)

-Architecture du projet

Cette construction totalement blanche aux formes novatrices et bizarres est le fruit
du travail de l'architecte japonais, Sou Fujimoto. .. (Tableau N:2)

-La programmation

Haut de 17 étages, 56 mètres, il comptera 120 appartements de 25 à 300 m2 avec de

larges tenasses (d'environ 25 m 2) .Au sommet, un restaurant, et une galerie d'art, un bar

ouwant sur un jardin panoramique. Des bureaux et commerce sont prélrrs au premier

étage. Un cafe avec rue panoramique sera accessible au grand public au l7e et demier

étage. . . (Voir figure N:35 / Tableau N=3).

Étude de I'exemple 2: la tour vivante, Rennes, France.

-Fiche technique

Lieu France.

Maitre d'ouvrage Evol Promeo lne

Architectes Nicolas Laisné A Sou Fu imoto Oxo architectes

Chef de projet Lucile Nicosia .

Equipe Nicolas Laisné, Manal Rachdi, Dimitri Roussel, Marie de France

Budget l9 128 000 €.

Surface 10 225 m2

Nombre de
logements

t20.

Lieu Rennes ; France.

Architecte
Maître(s) d'ceuvre Pierre Sartoux.

Niveaux R+29
Hauteur 1 54.00m

Style architecturale
Fonction Lo Bureaux /Commerce et activités.
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-Fiche technique

Augustin Rosentiehl.

Architecture contemporaine



CHAPITRE II : LES REFERENCES DU CONCEPTION DU PROJET

-Présentation de projet

La Tour Vivante est un bâtiment de logements et de bureaux qui accueille une

exploitation agricole. Elle associe donc lieu de production, lieu de consommation et

espaces de vie, d'une hauteur de 112 m, avec une surface agricole de 7 000 m2.

La Tour Vivante est constituée de 30 étages et oppose « pleins » et « vides » par un
jeu topographique. Les « pleins » répondent systématiquement aux exigences du logement

"t 
a". U*"à"", les « videi » répondènt aux serres agricoles. À son sommet, deux

éoliennes I'alimentent en énergie. (Voir figure N:36)

-L'Architecture du projet

. Un système structurel repose entièrement sw la technologie béton.
o Un noyau central béton en hérisson qui est surdimensionné'
o Des pameaux de façade préfabriqués en matériaux légers.

o La façade de la tour oppose « pleins » et « vides » par un jeu topographique.
(Voir figure N:38 / Tableau N=2).

-La programmation

Un programme mixte d'activités, des bureaux, une exploitation agricole avec des

logements...

La Tour Vivante est constituée de 30 étages et oppose « pleins » et « vides » par un
jeu topographique. Les « pleins » répondent systématiquement aux exigences du logement

"t 
a"r t*"â*,-les « vides » répondènt alrx serres agricoles. À son sommet, deux

éoliennes l'alimentent en énergie. . . (Voir figwe N:37 / Tableau N: 3).

Étude de I'exempte 3: Bosco verticale

-Fiche technique

-Présentation de projet

Bosco Verticale (littéralement « le bois ou la forêt verticale » est un projet
d'urbanisme italien qui a débuté en 2009 et qui prévoit la construction de deux tours

d'habitation résidentielles dans un quartier de Milan. Baptisé « première forêt verticale au

monde », le projet inclut la plantation d'environ 900 arbres de 3 à 9 mètres de hauteur en

façade des tours.

La forêt verticale est le fruit du travail visionnaire du cabinet d'architecte italien Boeri
Studio (Stefano Boeri, Gianandrea Barreca et Giovanni La Vana). Elle se compose de

deux tours d'habitation de 78 et 111 mètres de hauteur (17 et 24 étages respectivement)
situées dans le quartier de la Porta Nuova dans le centre de Milan. Avec une population
totale de plus de 5 millions d'habitants- (Voir figure N:39 / Tableau N:2).

Lieu Milan

Gianandrea Barreca , Giovanni La Varra
Construction 2013-2014.
Niveaux R+I7lR+24
Hauteur 78.00m /111.00m
Style architecturale Architecture contem
Fonction Logements/ Bureaux /Commerce et activités.
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CHÀPITR.E II : LES REFERENCES DU CONCEPTION DU PROJET

-La programmation

Un programme mixte d'actiütés, des bureaux, une exploitation agricole avec des

logements.

CONCLUTION DE LA PHASE II

CONCLUSION : La défrnition architecturale a permis de ressortir les caractéristiques de

l'architecture d'un projet architecturelle.
Les ensembles residentiel , où I'architecture adopte un vocabulaire

contemporain et vivant, La conception des ensembles s'inscrit dans un cadre de modemité se

traduisant par une offie de commodités de haut standing, un confort, un bien-être et une diversité

de services, d'espaces verts et d'aires de détente.
Les codes visuels basés sur une composition des formes flüdes.
Une architecture contemporaine, une harmonie entre les façades et les

fonctions abritées, le symbolisme.

CONCLUSION : L'ensemble residentiel doit être organisé de façon à offrir de I'ambiance

aux résidents tout en lui gardant son intimité (séparer les zones calmes et bruyantes), aussi
qu'il y ait une harmonie entre ses différentes composantes.

On peut citer certains concepts retenus susceptibles d'influencer I'idée du projet:
D La hiérarchisation des fonctions et des activités
F La séparation entre I'espace public et I'espace privé
! Et dont les fonctions mères de et : Habitation, Echan , Détente et loisir.

Les repères théorique de la formulation de l'idée du projet a fait valoir que

l'ensemble residentiel dans I'architecture adopte un vocabulaire contemporain et vivant, et

la conception des tours s'inscrit dans un cadre de modemité qui se tradüsant par une offie
de commodités de haut standing, un confort, un bien-être et une diversité de services,

d'espaces verts et d'aires de détente.
La présence de la mer est un élément important donc ses valeurs conceptuelles

doivent êhe appropriées afin de garantir une meilleure intégration par rapport à

l'environnement.
On doit faire valoir la notion balnéaire de l'environnement et le mécanisme

d' des valeurs e de la mer.
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II-5-3 Défrnition programmatique

La définition progtammatique du projet est faite à travers une analyse du progËmme

des Exemples similaires pour nous orienter vers les objectifs programmatifs et les

fonctions mères du projel

D'après les exemples analysés on a ressorti un ensemble de I'objectif
programmatique (Voir le tableau 3).

D'une part qui conceme les objectifs sont :

-Performance fonctionnelle. -Les conditions de conforts.

-La monumentalité de l'édifice -La création des espaces verts

-La signification et le symbolisme -Une flexibilité dans les espaces

-Creation d'un lien entre l'environnement et l'habitat



CH-{PITRE g ; I.FS REFERE)ùCES Df COI{CEPIION DÜ PROJET

sË

Ëig

ËËâs

t{
[§"
Ë,9 Ë.r§ 5

ËE

EgËâ
s3Ëâ

L
E.{
ë gË

EI§

ââls

e-f'll nl.Ec I'rrg-6IE9A
EiElr
I§§ËË

- 8.8

[§§
âB Ë

EËEt
,§{ ëë

E ë.so.H g
-s !§

ËËir

€

§eu§a

§sËËsa

: §§c

â§rs

§
F$

- E.g
â{H
â§E
Ëi Ë

!Éâ

ot)

.E

!

$

à
oô

Ë sË
a{ÉÉ€ g
'.:, .= o.

ËÉt
É§

Ë
5À
E
Ir

.. 5t

§â§ô-r-

ËsËlrg B Ë,ilî., è,. <l l:€

ËËrâs

§.§

EfuËs
Ëâ§E§
5â,§i§ Ë

.;

Ë
3
E.

E
É

ao

É
È
o

uo;rec11;ut;5ralqo etesn

Tableau 01. La matrice thématique :Valeur conceptuelles de la mer

Page 34

$

t

Ulet'cIcoo
tô
,g
i

3g
lrl
Eo.
gt

:,g
at

I

I)

ir
rI
ll

:
;

i.

iirlF

I

a

I.

1

l-r
L'

rl
:r,
','rl

\

I

a
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Figure N:39 :Borso vertical

Pase 35
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CHAPITRE II : LES REFERENCES DÜ CO§CEFIION Df PROJET

Présentation du proiet Organisation
interne

Architecture du
projet

(l)

oÀ
o
À

6)

È
I

L'arbre Blanc ,la tour
mixte (multi-
programmatique), a

Montpellier , Rranc
avec une culture
japonaise .occupe une
position stratégique
pour la ville de

fl.l ,-ï-d*;;':---= 
i'

Organisation
unitaire , tout le
projet est une tour
multi-
programmatique.

La tour de forme
d'arbre dispose des

espaces de détente ,

des bureaux et des

commerce au premier
étage de galerie,
d'ut,de bar ouvrant
sur unjardin
p:rnoramique.
et de restaurant au

sommet,

-L'ounrage sera

constitué d'une
stnrcture métallique
légère et de deux
poutres
perpendiculaires à la
façade.
-Le porte-à-faux est

supporté par des

câbles sur le côté.
-L'harmonie avec

I'environnement.

6)

GI

l-

6
Èl

La tour vivante
dispose des

logements et des

bureaux qui accueille
une exploitation
agricole.

-Architecture
contemporaine.
-Un système

structurel repose

entièrement sur la
technologie béton
-un noyau central
béton en hérisson qui
est surdimensionné.
-des panneaux de

façade préfabriqués
en matériaux légers
-La fiaçade de la tour
oppose « pleins » et «

vides » par unjeu
topographique.

o

Ce projet intégrédans

un projet de
renouvel lement urbain
du quartier milanais
de Porta Nuova à Milan,
en Italie

Superficie: 360 000

m2

Usage : immeuble
d'habitation
Le Bosco

verticale est composé

de deux tours
résidentielles :-

la«TorreE»;la
plus grande, avec 26

étâges et I l0 mètres

de haut
-la«TorreD»;
moins é[evée, avec

l8 étages et 76

mètres de haut

La tour vivânte
dispose des

logements et des

bureaux , une
exploitation agricole

-Forêt Vertical aide à

construire un
microclimat et pour
filtrer les particules
de poussière qui sont
présents dans

l'environnement
urbain.
-La diversité des

plantes contribue à

créer de l'humidité, et
absorber le CO2 et la
poussière, produit de

l'oxygène.

Tableau 02: Présentâtion des exemples La Tour Vivant et Tour mixte a Monçellier et Bosco verticâl

Pase 36

Organisation des
mâsses

La Tour Vivante
-Rennes, France -

est un lieu de production,
lieu de consommation et

espaces de vie.
constituée de 30 étages , et

d'une hauteur de 112 m.

LE

Organisation unitaire,
tout le pmjet est un

bâtiment de logements

et de bureaux qui
accueille une
exploitation agricole.

'- t

't



CHÂPITRE II : r.FS REFERENCES Dt CONCEFfION Dt- PROJET

Projet Les objectifs Les fonctions Les espaces L€s
surfaces

les conditions de

conforts.
-renforcement de
tourisme (un
cadre de
modemité).
-prouesse

structurel le
-Lharmonie avec
I'enrironnement
(a nature )

L'arbre
Blanc ,la

tour
frrturiste-

Habitâtion

Echange

Logements
120 appartements avec

des terrasses

Bureaux
Des bureâux et

cornmerce sont prévus

au premier étage

Equipements
un restaurant, et une
galerie d'art, un bar
ouvrant sur un jardin
panoramique. Un café

avec rue panoramique
sera accessible au
grand public

3968 m'?

Habitation

Echange

Ressourceme
nt

Production

Logements 130

appartements sur les l5
premiers étages

>11045m'z

BureauxPlateaux de

bureaux sur les 15

demiers étages

Commerces Centre

commercial et

hypermarché

>6 750 m'?

Équipements
Médiathèque et cêche

650 m'z

Parking au sous-sol
475 places

> 12 400 m'?

koduction hors-sol
Senes horticoles hors-
sol de la rue au sommet

de [a tour

Tableau 03: Programmation de la Tour mixte a-Montpellier et la Tour Vivant et

Bosco vertical
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-de 25 à 300
m' large
terrasses
(d'environ
25m2

Parking au sous-sol 152
places

Jes conditions de
conforts.
-performance
fonctionnelle
-une solution pour
répondre au
flr^lûque de terres
cultivables .

La Tour
\-ivnnte
Frnnce

q

>8 675 m'?

>7000m'?
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Chapitre III
La matérialisation de I'idée du proiet

Page 38



CIIAPITRE III : LA MATERIALISATION DE L'IDEE DU PROJET

Le présent chapitre a peu objet la matérialisation de I'idée du projet à travers la

vérification des hypothèses citées précédemment. Cette matérialisation conceme le rapport

entre le concept de base et le palier de conception.

Dans cette étude, on distingue trois paliers de conception:
o Plan de masse
. L'organisation des espaces intemes de projet
o L'architecture du projet.

Examinassions de hypothèse (1) de l'étude vas mettre en équation « l'organisation

de plan de masse est tributaire la reproduction du dynamisme de la mer ».

Examinassions de hypothèse (2) de l'étude vas mettre en équation « L'orgânisation

inteme du projet ou la mer présente un élément majeur d'orientation, donc le projet doit

être orienté vers la mer.
Examinassions de hy,pothèse (3) de l'étude vas mettre en équation « l'architecture du

projet ou on va tributaire la transparence et le mouvement de la mer dans la conception des

façades, pour zrssrrer un confort visuel ».

En conclusion le chapitre va nous foumir le dossier graphique de la vérification des

hlpothèses
III -1 PROGRAMMATION DES ACTIVITES DU PROJET

« La programmation est présenté à la fois comme un outil, et une manière d'aborder les

problèmes, d'appréhender et de contrôler son futur environnement » Réf: F. LOMBARD

L'approche adoptée dans notre projet est une approche induite par rapport à l'analyse

d'exemple

L'objectifest de déterminer le programme spécifique à notre projet à travers la

définition des fonctions mères et des differentes activités issues des objectifs du projet.

La méthode de programmation est essentiellement inclus trois points essentiels:

D Les objectifs Progammatifs '
) La définition des fonctions mères'

) La définition des activités et espaces (nature qualitatif et quantitati|

III-I-1- Les objectifs programmatifs

La programmation consiste à décrire les objectifs et le rôle de projet, hiérarchiser les

activités et assurer leur regroupement en fonction de leurs caractéristiques.

Le programme du projet de I'ensemble résidentiel a été retenu à travers :

.!. L'analyse des exemples.
* Les exigences fonctionnelles de projet.
* Les exigences contextuelles (projet/l'environnement).

Donc le programme de notre projet aété adapté selon le statut du projet et ses besoins

pour qu'il soit classé comme un projet catalysé par sa forme et sa fonction dans son

contexte.
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CHAPITRE Itr : LA MATERIALISATION DE L'IDEE DU PROJET

A- Les objectifs programmatifs du projet

F Selon le site : Introduire une structure fonctionnelle encrée dans le site

balnéaire.
) Selon les objectifs fonctionnels: consolider un bon dialogue entre

I'environnement et le Projet.
D Solon le projet : -faire du projet un point de repere dans la ville

- oIfrir un cadre d'hébergement luxueux

B- Les objectifs programmatifs de I'ensemble résidentiel

D La conception d'un §pe d'habitat de luxe en Recherchant des activités

revalorisant la notion de luxe.
) Affirmer le caractère de lieux (balnéaire), inclure les variables thématique

dans la programmation de l'ensemble résidentiel et faire de la mer
particulièrement l'eau un outil de progtammation

lll -l-2 La déIïnition des fonctions mères

A- Les fonctions mères du projet

* Habitation : Oftir une structure et un Lieu d'habitation
{' Echange : il est tradüt à travers le cenüe commercial.
i. Détente et loisir : la détente physique et morale s'effectue à travers :

l'aqua parc, la foret, la piscine et le port de plaisance (Tableau N:4)

B- Les fonctions mères de I'ensemble résidentiel

i. Habitation : Oftir une habitation de luxe et confortable

* Echange : Offrir une structure pour la diversité des services et de

commerce
* Détente et loisir : Oftir une structure de détente et de loisir. (Voire le

tableau N:5)

III -1-3 La déIinition des activités et e§paces (nature qualitatif et quantitatif)

Les activités et les espaces sont définis selon les catégories de fonctions, pour

chaque fonction mère on a des activités et espaces précis

La définition de l'activité et des espaces du projet est faite à travers Analyse

quantitative et qualitative des espaces. (Voire les tableaux 06107).

CONCLUSION : Le projet architectural doit répondre à un certain nombre d'exigences

normatives, lui permettant de satisfaire les différents besoins des usagers. Ces exigences se

traduisent dans le projet, en termes d'espace.
Cette partie consiste à présenter le progmmrne élaboré pour répondre aux

exigences citées dans l'approche thématique, afin de maîtriser la qualité des espaces ainsi que

leurs agencements.
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CHAPITRE III : LA MATERIALISATION DE L,IDEE DU PROJET

ITI.2 LA CONCEPTION DES MASSES

L'organisation des masse est régit par deux dimensions complémentaires:

l)-La conception de Plan de masse.

2)-La conception de la volumétrie.

III -2-1 La conception de plan de masse

Le plan de masse est un instrument conventionnel de presentation du projet' Il
établit le rapport entre le projet et son environnement et définis les rapports topologiques
entre les constituants du projet et de son environnement

La conception du plan de masse obéit à l'approche systémique ou le plan est

décomposé en trois systèmes:

) Les enveloppes.
) Les parcours.
F Les espaces extérieurs.

Le concept de base de la conception de plan du masse doit ête identitaire dans ses

idées et ses concepts, Selon le sujet de référence, apparence : la métaphore de la vague.

A-Conception des enveloppes

L'enveloppe : c'est toute forme physique qui donne support à une ou plusieurs

actiütés (enveloppe couverte, ou une enveloppe non couverte).

L'enveloppe est définie selon trois dimensions :

) Tlpe
D Forme
D Environnementimmédiat.

2)- La conception d'enveloppe

a, Type de I'enveloppe: On a adopté une structure articulé porn les enveloppes du projet
pour faire valoir les différentes composantes fonctionnelles du projet. (Voir ligure N=40)

b. Nombre d'enveloppe: -Le nombre d'enveloppes conespond au nombre de fonctions.

-Le projet est constitué de deux enveloppes maitresses :

o Enveloppe 1: Habitat
o Enveloppe 2: Échange et Commerce (Voir figure N=41)

c. Logique d'articulation des enveloppes: La logique obéit à une organisation articulée

orientée vers une perspective de la mer qu'il faut la valoriser.

2)- La forme d'enveloppe

a. Rapport (forme/fonction) : L'enveloppe du projet est composée de deux formes :

F Forme flüde : abrite la fonction mère Habitat
D Forme primaire (cercle) : abrite la fonction d'Échange et commerce

Page 4L



CHAPITRE Itr : LA MATERIALISATION DE L'IDEf, DU PROJET

Le rapport forme fonction du la forme d'enveloppe est basé sur trois dimensions :

F Le caractère
) Géométrie (Voir Tableau N:08)

b. la sigtification : La sigrrification du la forme d'enveloppe est basé sur trois rapports :

F -Rapport cogtitif.
F -Rapport affectif.
F -Rapport normatif. (Voir Tableau N=09)

3)- Relation à I'environnement immédiat: C'est le dialogue entre le projet et son

environnement selon les dimensions suivantes :

) Le rapport physique.
) Le rapport fonctionnel.
D Le rapport Sensoriel.

1 -Rapport physique

L'accessibilité: L'accès principal àla ZET se fera par La RN =11 qui assure la

liaison entre Tipaza de I'est et Cherchell I'ouest. (Voir figure N=42).

Logique d'implantation: Le Processus d'implantation des enveloppes du projet

dans le site basé sur quatre étapes : (Voir Tableau N=10)

Etapel: Notre concept de base est la métaphore de la ligne de rivage' On a crée 3 axes

virtuels: axe NORD -SUD (vers la mer), axe balnéaire le long de la ligne de rivage, et un axe

parallèle à ce dernier qui donne un point d'intersection.

Etape 2: Création des axes secondaire pamllèles et perpendiculaire aux axes principaux.

Etape 3:L'implantation de la fonction de commerce sur le point d'intersection de I'axe de

structumtion majeur vers la mer avec la ligne parallèle à la ligne de rivage.

Etape 4:L'implantation de la fonction d'hébergement sur le point d'intersection de l'axe
de structuration majeur vers la mer avec la ligne parallèle à la ligne de rivage.

2- Rapport fonctionnel

Notre projet jouera le rôle d'articulation entre la ZET d'oued el bellah etlavillede
cherchell qui sont indépendants actuellement du point de vue fonction. Le chemin
maritime relie la ZET au noyau, et proposer une promenade panoramique de la cote
Cherchelloise .

Le projet représente une conformité de ce lieu a travers ses fonctions qü
enrichissent ce site balnéaire et son environnement

Exploité les potentialités balnéaire, forestière, morphologique et fluviale du site.

ffoir figure N:43)
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3-Rapport sensoriel

Notre projet permettra grâce a sa position intermédiaire entre les différentes

structures physiques de la zone (Voies, Bâtis, Næud) de cÉer un dialogue réciproque entre

ces éléments. (Voir Tableau N:l 1)

) Points de repères: Le projet se situe dans un environnement particuliers
(existence des vestiges archéologique, la mer, la forêt).

F Næuds : Le projet est proche d'un nceud très important.
F Entités

B- Conception des parcours

Le parcours : est un déplacement réel ou virtuel d'un point à un autre, qü soit un

repère territorial ou repère perceptuel.

Dans notre projet nous avons trois dimensions essentielles:

) Type
) Logique
F Caractéristique

À- Le type des parcours

Dans notre projet nous avons O5types de parcoures :

) Parcoure d'orientation structurant (mécanique et piétonne)
) Parcoures de distribution au projet.
! Boucle de distribution.
) Parcours de flânerie
) parcoure d'urgence du projet

B- Logique de composition des parcours: La fluidité, le dyramisme des parcours en

rappelant le mouvement de la mer avec des parcours courbés mécaniques et piétons.

C- Caractère

l-Parcoure d'orientation structurant : Un parcours courbé qui traverse tout la
longue de projet avec l'accentuation de l'axe Nord/Sud

orme dynamique pour cassé la perspective
lux mécanique et piéton

D Voie mécanique 10m Ây'oie piétonne 05m

D Voie mécanique, large et bordée par une ceinture d'arbres avec un
fiaitement de sol unique

) Voie piétons Matérialisé par des espaces verts, la végétation et aussi des

bancs.

2-Parcoures de distribution âu projet

F Orientation fluide et mouvementés.
F Voie mécanique 7m
) Voies mécanique matérialisé par des espaces verts.

>F
>F
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3-Boucle de distribution

4-Parcoures de flânerie

pierre).

C- Conception des espâces extérieurs

L'espace extérieur est un élément permanant du projet qui permet le dialogue avec

l' environnement immédiat.

A- Le type de l'espace extérieur

B- La logique de l'espace extérieur

Une diversité d'espace extérieur basée sur :

l'oued.

créant.

C- caractère

l-Espace de conformation caractériel

2-Espaces de détente et loisir : C'est un espace qui sera aménagé par :

d' omement, luminaire, kiosk...etc.)

avec la nature. (Voir figure N:45 / Tableau N:13)
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lll -2-2 La conception de la volumétrie

La volumétrie est un contenant d'expression d'usage et du caractère de

l'équipement

L'objectif de cette partie est d'élaborer la volumétrie du projet en s'appuyant sur :

o Le rapport tÿpologique.
o Le rapport topologique.
o le rapport sensoriel

A- Le rapport typologique

C'est le rapport entre le projet et l'enüronnement immédiat, les différents rapports

§pologiques sont :

1- La recherche d'une géométrie spécifique

) Mouvement ouvert : une forme ouverte vers la mer afin de renforcer le

rapport avec la mer.
F Mouvement unilicateur : Physiquement, un mouvement est un

déplacement d'une Masse d'm point à un autre suivant une trajectoire au

cours du temps.
) Équilibre : Le projet forme un éqülibre formel entre I'horizontalité du

socle et la verticalité de tour.
> Appartenânce : L'appaf,tenance à l'existant et au contexte.

- Appartenance au lieu à travers interprétation du dynamisme du

mouvement de l'eau.

- Le projet et son appartenance:

o à l'échelle de laZET.
o à l'échelle de la ville. (Voir Tableau N=14)

2- Rapport géométrique

) La régularité: La régularité de la volumétrie obéie au régulateur
géométrique qui sont : le point, ligne, plan (Voir figure N=46)

) La proportion : On dit que deux mesures sont proportionnelles quand

on peut passer de l'une à I'autre en multipliant ou en divisant par une

même constante non nulle.

Proportion du projet est respectée par un module de base qü est le socle et qü a

une hauteur de 20m. (Voir figure N=47)

3- Rapport forme fonction
D'après la lecture des deux entités du projet on a :

F Echange : forme circulaire qui répond au I'aspect de l'échange

F Socle : forme fluide qui répond au caractère balnéaire.
F Hébergement: forme fluide. (Voir figure N=48)
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B- Le rapport topologique

C'est la lecture des rapports entre les volumes.

l-Rapport avec l'environnement immédiat

Le projet s'intègre parfaitement à son environnement à travers :

2-Rapport avec le projet lui-même

C- le rapport sensoriel

Le projet est une tour composée d'un socle et un corps qui reflète le mouvement

l-Rapport cognitif

2-Rapport affectif

3-Rapport normatif
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III -3 L'ORGANISATION DES ESPACES INTERNE DU PROJET

L'organisation interne des espaces du projet consiste à illustrer les différents paliers

de la concepion des espaces intérieurs.

Ce point trait I'hypothèse (2) de l'étude qui est :

d'orientation, la mer représente un élément majeur d'ori
ouvert est orienter vers la mer ».

L'objectif de cette point est de matérialiser l'idée
inteme des espaces du projet .elle est régit par trois

. La dimension fonctionnelle.
o La dimension géométrique.
o La dimension percepruelle.

III -3 -1 La dimension fonctionnelle

L'objectifest de déterminer les différents concepts d'organisation des entités
fonctionnelles du projet, ainsi que les relations entre ces demiers

La dimension fonctionnelle dans le projet est régie par 3 points:

définition de la fonctionnalité.
structuration fonctionnelle.

s relations fonctionnelles.

l- La structuration fonctionnelle verticale
La fonctionnalité dans le projet est définie par une distribution au long des axes de

distribution ascendant de l'espace le plus utilisé vers le moins utilisé. Cette structuration
des Fonctions montre une différence hiérarchique du socle (public) vers le corps de la tour
(privé) (Voir figure N=50)

Le socle: il est structuré le long d'un espace central suivant une orientation verticale
(Voir figure N=5 1)

«L
enta- doit être

l-
on

.!. La
*La
*Le

a=.iftr
et à tavers
compl
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A-La défrnition de la fonctionnalité

La fonctionnalité de notre projet puise sa référence dans le concept d'hiérarchie
caractérielle, cette hiérarchie est assuré verticalement, il constituer le passage consoler
d'un usage public à l'usage privée. (Voir figure N=49)

Logique géométrique de distribution des espaces est basée sur :

) la logique de la notion d'orientation territoriale
) le degré d'appropriation des éléments de la mer.

B- La structuration fonctionnelle

donc
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2 La structuration fonctionnelle horizontale

Entités socle

fonction

la circulation verticale vers I'hébergement.

des unités.

ou on peut accéder vers les espaces.

(verticale et horizontale). (Voir figure N:52)

Entité hébergement

vers les appartements.

du calme nous ont conduit à opérer et proposer deux regroupements
fonctionnels ; le groupement fonctionnel lié à la vie de jour et le
groupement fonctionnel lié aux activités supportant I'organisation du
sommeil.

regroupement des fonctions de la même nature. (Voir figure N:53/54)

C- Les relations entre les fonctions mères

a-Classi{ication du type d'orientation

Dans le projet il y a des orientations territoriales.

Toutes les fonctions du projet sont complémentaires. (Voir figure N:55)

b-Classification du type de caractère

Le caractère de l'entité varie par rapport au nombre d'usager et au bruit. (Voir figure
N:56)
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ItI.4 LA CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE DU PROJET
(Conception des façades)

La façade est le symbole de l'architecture et du rapport espace, usage et
environnement et sa création püse essentiellement des repères liés au contexte et à la
thématique du projet.

Cette façade est régie par trois rapports complémentaires:

o Le rapport à la fonction
o Le rapport géométrique
o Le rapport au style esthétique

III-4-1 Le rapport a la fonction

l-Identification des plans fonctionnels

D'après la lecture de la façade on trouve une ségrégation des entités volumétriques:

2-Description de la façade

Le socle

transparence.

éléments fluides

Entité de détente (iardin d'hivers)

contemporaine.

Hébergement

unités du projet de differentes hauteurs.

assurer la continuation avec le rythme du mouvement de la vague.

existante dans les espaces
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terrasses et la création des éléments verticaux

lll-4-2 Le rapport à la Géométrie

Dans cette étude géométrique en vas entamer: les régulateurs géométriques et la
proportion.

l-Les régulateurs géométriques : le rapport géométrique dans cette façade

spécifique obéi parfaitement a la notion de régularité:

o Les points
o Les lignes (Tableau N:17).

2-La proportionnalité :_Chercher l'homogénéité géométrique à travers une trame ou
un module de base : X:20m (Voir figure N:59)

III-4-3 Le rapport au style d'esthétique

Lafaçade du projet prend son architecture du style contemporain ;on a aussi un

caractère dynamique présenté par les gestes architecturaux fluide qui expriment un
mouvement dans la façade ; adopter la verticalité dans le traitement de la cylindre en

contradiction avec I'horizontalité la forme S ; assurer le confort visuel par I'utilisation des

couleurs bleu et blanc tout en valorisant le contexte du projet et les caractéristique de la
thématique . (Voir figure N:60)

CONCLUSION

Lamatéialisation de I'idée du projet est faite en relation des paliers de

conception qui sont :la programmation, la conception du plan de masse, l'organisation
interne des espaces du projet et la conception de la façade.

Ces paliers ont été confrontés aux concepts de bases retenues après analyse des

repères de conception contextuelle et thématique. Ce chapitre à examiné les formes de

matérialisation des hypothèses développées dans le chapitre 1.

Ces hypothèses ont fait relevées l'importance des concepts de:
-Dynamisme -Mouvement -Transparence

dans la gestion de la relation entre le proiet et les valeurs conceptuels de la mer.
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Fonctio
n

Activité
identitâir

e

Sous
activités

Espaces Qualités des espaces

Habitat Habilat

Echange
Détente
Gestion

Tour

Echang
e

Echange
formel

informatio
n

Communic
ation

Echange

Centre
commercial

Détente
& Ioisir

Détente
/loisir

Sport
Détente

loisir

Jardins
Piscine

l'aqua parc
Port de

plaisance

Tableau 04.: Programmation du projet

L€s fonctions Les activités LÆs espaces Qualités des

espâces

Habitâtion

Habiter ,S'installer
Se reposer ,Manger
Assurer I'hygiène

Se divertir ,Recevoir
Regxouper,
Accueillir

Dormir, Circuler

Détente
et loisir

Restaurat
ton

Manger ,Boire ,

Regrouper
Les restaurants

Soigner ,Accueillir
,Recevoir

Se reposer ,Changer
,S'amuser ,Relaxer

Espace de remise en
forme (soin humide
et soin sec )
-centre d'esthétique .

Affaire
Travailler,
S'informer

-Des bureaux
-Des agences

* I ':-r'râ--:l!

Education

Accueillir ,Recevoir
,orienter ,Attendre

,Travailler
Gérer ,Regrouper
Jouer ,Apprendre

Accueille
Administration
préparation et prise de
repas

Des classes

Espace des enfants

Tableau 05 : Programmation de la tour d'habitation

Page 5 I

Les appartements :

f3/15

Ressourc
ement

physique
et morale

t,



CILdPITRI III : L-{ }L{TERIdLISATIO\ DE L'IDEE DL PROJET

ECHANGE

E
C

H

N
G
E

Espaces Sous espaces Surfaces m2 Exigence spatiale Qualité des espsces

Réception

-Hall de
éception

-L'Accueil
-Attente

-Sanitaire
-Circulation

95o
-Espace d'articulation entre

l'intérieur et I'extérieur, il
permet de se repérer au

sein de la tour

-Elle offre plusieurs
services (informations et

orientations vers les
diftrents services)

Les
restâurân
ts

-Salte de

consommation
-Cuisine

-Chambre froide
-Vestiaire

-Dépôt
-Magasin
-Sanitâire
-Espace

D'entretien

a§ o")

2(ts4
tks*)
2(.L^')

-t a pièce principale d'un e

restaurant est la salle.
Aménagement selon le
fonctionnement. La
disposition d'un certain
nombre de lables ou
chaises ne doit pas être

rigide, de sorte à pouvoir
improviser un
regroupement des tables en

fonction des besoins.

Activités
libérale

tt9 ^'
Des espaces qui doivent
êre flexibles et dégagés

-Fluidité et dynamique
-Transparence

Centre
de
besuté

-Salon de
coiffure femme
-Studio
maquillage
-Soins corps
-Soins visage
-Soins mains et
pieds
-Epilation lazer
-Salle tatouage

-Magasins
-Bureaux
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Remise
en

forme

Soin
humi

de

-Bassin ajet d'eau
-Salle d'électrothérapie
-Salle de
mécanothérapie.
-Vestiaire

Soin
sec

-Salles de massage

-Salle d'aérobic
-Salle de fitness
-Salles de dance
-Salle de box
-Kick boxing
-Salle de karaté
-Salle dejudo
-Infermière
-Bureaux d'insc
-Administration
-Gymnase et Youga
-Dépôt

Crèc
he

-Atelier section moyen
-Atelier section grand
-Atelier de peinture
-Pédiatre
-Psycho

-Dortoirs
-Salle de conte
-Salle de jeux
-Salle de réunion
-Biberonner
-Cuisine
-Béfectoire
-Bureaux
-Salle des enseignants
-dépôt

environ 1,5à 2.5
m2 de surface au

sol par enfant,
environ3 0enfants

par pièce.

matériel
pédagogique

,étâgères, tables
et chaises
d'école.

Ecole -Classes
-Salle de music
-Atelier de sculpture
-Salle de projection
-Salle d'informatique
-Salle de dessin
-Bibliothèque
-Psycho
-administration
-Dépôt

Jardin
d'hiver

-Espaces de détente. -Espace vitrée
-Tranquillité

-Abriter des

plantes exotiques

Ir-rf
\sv t

Tableau 06: Analyse quantitative et qualitative de la tour d'habitation (socle)

Des piscine avec
des dimensions
sont plus grandes

t

*.-l

Espace
d'enfant

s

[ ,"' ,hr,EEù
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HABITAT

Qualité des esprcesExigence spatialeEspaces Sous espaces

Apparte
ment
F3/F5

Hall d 'entrée

Séjour

Chambre

Sanitaire

Terasse jardin

Depuis le hall d'entrée toutes les pièces

principales sont directement
accessibles

-Le séjour se trouver à proximité de
l'entrée :Pour éviter de passer par la
partie nuil, dites intimes du logement
-La surface du séjour répondre aux
différentes activités individuelles et

collectives.
ll est éclairé en lumière naturelle et
artificielle

-Une place suflisante pour les
mouvements, adaptâtion de la hauteur
du plan de travaille
La position des ouvertures prés du plan

de travaille
-éclairage naturelle et artificiel

- Elle assure les fonctions de:

Sommeil, rangement et des fonctions
secondaires pour les adultes: regarder
la tv, travailler ,Lire
-On a inlégrer une salle de bain privée
dâns la chambre des parents

-Pour les enfants la chambre est une
pièce à vivre ; à la fois aire dejeux et

d'étude.
-Un éclairage naturelle
-I.lne bonne aération

-Le nombre de SDB et WC dépend de
l'importance du logement
Pour notre cas on trouve 2
-Des gaine d'aération éclairage
artificielle

quan e et qu e e a tour

E

eau Sev 1 I on

H
A
B
I
T
A
T

ffi
g*-l*
.'--,-t!

I Ft
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II
rI

Enveloppe I :habitat
EnYelopp€ 2: échaage et Collunerce

Fomc ftridrplr*içttt
f,tnbh ourtatr nrôEre
phrsicw oriatrtionr,

Pnmrnülun. contimùè

fonctionndk.

Fonoo lhdryour
ôriurrrarti

Figure N:40 :ÿpe de

l'enveloppe
Figure N:41: les nombres

d'enveloppes

Elrdoggr Crrrctirt Gùrdtrir

lorr
d'bbitrtior

I
I

I

klrryc
&orrrd
crtha(rat
It
GoË!fldr
L

trÈ.!m rt dÉÉ{ Ë tr
SoÉàcE

'rrrlorr trrrirürlr
mÉrur llatti-tr l'apra
prblc

Lr.rd. lür liriitt1rr lri
tnt*ltürrtl
l1u-1rr
C'nl rr üÿs aa $arüËra
.tar lirqf,.r rr*çôh &
nërdr ü &abtlùrü.r
gut lhr d ldbrnn grr

mroËi*foolr.

ffirÉrin:
arda

Tableau. 08: Rapport (Forme-Fonction) des enveloppes
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Elrreloppe Sig!ification

Cogltitif -{ffectif Io16.tl{
> ForEc dlEâoique et f,ùde-
Vetaphore d. le ltn. d. rh'.t
pou, assrrct [e dialogu. a1'cc le
tEou$etBett de ia E€r
C'cn UDG forEe fluid. ouÿcdc a-rr

la 0c(, oficotée ÿ€(s la Elt ao tou
dircctioDs

>Forae dyD@iqù. r4Dclle la
d}lsiqlE dr la Elr
> irtégrûio! avec
I'roliroD!€or€d iEaatal

e ) Stosæiou dc !!o§c@c!t Çt

la ûaicù , .

>Hiàüctie
fgÀctiolDellc (ao
ÿcrticâliré)

ErÿGlopp€ lio 2

> R4pcl dr la Eature >Hiâdchie
fonctiorrlelle
pour lcs
diffàcDrs usag€rs

Tableau. 09 : Signification des enveloppes

Etape I : Etâpe 2 :

-l,e concept de base: Notre
concept de base est la métaphore

de la ligne de rivage .

-On a crée 3 axes virtuels: axe
NORD -S[ID( vers la mer), axe

balnéaire le long de la ligne de
rivage, et un axe parallèle à ce

demier qui donne un point
d'intersection.

-L'implantation de la fonction
de commerce sur le point
d'intersection de l'axe de

structuration majeur vers la
mer avec Ia ligne parallèle à la
ligne de rivage .

Axe parallèle à I'Axe Balnéaire

- 

Axe Nord- Sud 

- 

iure Balnéaire
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Etâpe3:

-Création des axes secondaire
parallèles et perpendiculaire
aux axes principaux.

I

II
t:

I

4I

Eureloppe l(" I
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plelàe
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Etape 4 : Resultat

Tâbleau. 10 Les étapes d'implantation du proj et

Points de rrpôrer Iæudl

tt f
ra VesligÊr üchèologiques

- Station ùrbaine

- ssll. orotrisporl

a Naud itrportlrt

I Nctud d'une mvelae irryonarc

I Nqud 
'ryortü( 

proio

bâti eristalt

I Hâbitat projeÉ (tou§)

I Equipemeatd édræge

Tâbleau. 1l Le rapport sensoriel

saLi rl'anhft6ün

Figure N=42 :L accessibilité Figure N=43:Rapport fonctionnel

u9t. de d,I{! L'o!d R1t11
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L'implantation de la fonction d'hébergement sur le
point d'intersection de l'axe de structuration majeur
vers la mer avec la ligne parallèle à la ligne de
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Figure N:44 :les parcours
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é
ffi

Figure N:45: les espaces extérieurs

Tâbleau. 12 Conception des parcours, logique et caractère

Tableau. 13 Conception des espaces extérieurs ,logique et caractères
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Mouvement unificateur

Physiquement, un mouvement est un

déplacement d'une Masse d'un point à un
autre suivant une trajectoire au cours du
temps.

une forme ouverte vers la mer afin de

renforcer le rapport avec la mer .

Équilibre Appartenance :

Le projet forme un équilibre formelle entre
l'horizontalité du socle et la verticalité de

tour.

L'appartenance à l'existant et au contexte.

- Le projet et son appartenance: .

à l'échelle de la ZET /à l'echelle de la ville

Tableau. 14 géométrie spécifique

I foint de debut de projet

I Point de fin de projet

Ligne mise en valeur horizontal

Ligne de terminaison de projet

r
I

Figure N:46 :rapport géométrique
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CHÂPITRE III : LÀ}.L{TERIALISATION DE L'IDEE DÜ PROJET

4X

xl2
x

Eililé I

gib€rgem€d

écta[3€

)

Figure N=47 :La proportionnalité Figure N=48 :rapport forme fonction

Rapport avec I'environnement immédiat

*.-
Appartenance au

Rrpport avec le projet lui-même

Emergence
caractérielle
« la mise en

valeur de la
fonction mère,
-Habitat ».

Fluidité -
formelle « unité
du projet ».

I

Tableau. l5 Le rapport topologique

r age

Ir

Ertili l

r-----------=

Intégration et

appropriation
des potentialites
paysagère du
lieu.

u

lieux a travers
interprétation du
dynamisme du
mouvement de le
vague

/ l.' ! I

G-



Rapport cognitif

-Les hauteur sont

en gradin pour
proliter et
apprécier des

vues
panoramique .

-Le socle à
l'échelle
humaine
représente une
grande flexibilité

Rapport affectif

I

Appropriation
des éléments de

la mer
-Intégration dans

l'environnement

Rapport Normatif

t -La continuité
fonctionnelle
- La hiérarchie
fonctionnelle.

Thbleau. 16 Le rapport sensoriel

Page 6l

CHAPITRE TII : LA }L{TERIdLISATION DE L'IDEE Df: PROJET

t!

ï

t rt
!

I :- il

1,



CTLdPITRE III : LA }fÀTERIALISATION DE L.TDEE Dt* PROJET

o

0

o

.o

u

l.

Figure N:49 :la fonctionnalité de

notre projet
Figure N:50: schéma de la
structuration des fonction mères en

élévation
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Figure N:51 : Schéma de
structuration du socle en élévation

Figure N=52 : Schéma de structüation
fonctionnelle horizontale du socle
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Appartement

02

Apparternent

04

Appaûement

01

Appartement
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Figure N:53 : Schéma de

structuration des appartements

Figure N:54: Schéma de

structuration fonctionnelle
horizontale d' appartements
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Figure N:56:Classification du ÿpe caractère
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Entité socle

Figure N:57 :Ségrégation des entités de la façade

mètre en
évidence les

entrées de la tour

fluidité est

matérialisé par

une

moucharabieh
contemporaine

Marquer la verticalité de

la forme cylindrique par

la superposions des
terrasses et la création
des éléments verticaux

Figure N:58 :Traitement de la façade
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Les points Les lignes

o
O
o

Point de terminaison vertical

Point de terminaison horizontal

Point d'accés

il tlgne de terminaison du projet (la
monumentalite)

Ë3 Ligne d'articulation

- 
Ligne valorisantes rapport :projeÿmer

Tâbleau.: 17 Le rapport sensoriel

Figure N:59 : La
proportionnalité

Figure N:60 : Le rapport au
sÿle d'esthétique
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CHAPITRE IV : LA NÉAUSETION DU PROJET

Chapitre IV
La réalisation du projet

I

I
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CHAPITRE IV : LA TÉEUSEUON DU PROJET

L'objectif de ce chapitre est d'examiner la faisabilité technique de réaliser le p§et.
Cette faisabilité est explorer à tavers :

1. l'étude de la structure
2. I'introduction d'une approche de gestion de la lumière

En ce qü conceme l'étude de la structure, un effort particulier à été mit sur le choix

structurel et sa relation à l'architecture

Cette approche met en valeur I'identité structurelle du projet.

La structure du projet est étudier selon:

* Critères du choix
.1. Description de la structure
l. Détails constructifs.

IV-l LA STRUCTURE DU PROJTT

IV-1-1 Les critères du choix de la structure du projet

Le choix du système constructif relatif au projet est déterminé selon plusieurs criGres:

) La recherche d'une cohérence entre la composition formelle adoptée et le
choix structurelle nous permettant d'apporter des solutions logique aux
diverses situations qui se présentent dans le projet.

F La recherche d'une fluidité d'espace à l'intérieur du projel et ça d'après
le compartimentage général voulu. La recherche d'un système capable de

résister aux efforts Horizontaux et verticaux, à savoir le vent et le séisme.

On a opté de travailler avec un system auto stable métallique.

-Système auto stable

o Pour le sous sol : Structure en béton armé
o Pour la superstructure : Structure en béton armé pour la cylindre et la

structure métallique pour le reste du projet.

-Rapport Architecture/Structure

Tableau N :18: Presente le rapport Architecture/ Structure

(Voir Tableau N=19)

Arrhitecture

Structure souple

Consolidation de la métaphore Adaptable

Gabarit Stabilité

Flexibilité des espaces Grande portée

Page 67
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CHAPITRE IV : LA NÉEUSETION DU PROJET

lV-l-z Description de la structure du projet

{. Les plans de structure

Notre projet est composé de I I blocs séparés par des joints de dilatations. On a
une structure en béton armé pour le cylindre et une structure métallique pour le reste du
projet.

A- L'infrastructure

Les fondations : Notre projet sera réalisé dans un milieu balnéaire (milieu
maritime). Donc le projet reposera sur un radier général qui est en son tour posé

sur des pieux qui assurent une très bonne transmission des charges au bon sol.
(Voir figure N=61)

Mur périphérique de sous sol : Nous avons prévu des murs de soutènement en

béton armé dans les parties enterrées coillme le sous-sol, afin de retenir les poussées

des terres. Il faut prévoir un drainage efficace autour de I'ensemble. (Figure N:62)

B - Superstructure

Les poteaux

Poteaux en profilés IPN : Ils seront utilisés dans tous le projet, ils auront pour tâche
de supporter le poids de la structure (Voir figure N=63)
Poteaux ronds : L'utilisation de la forme circulaire a été adoptée pour des raisons
de stabilité, et pour des raisons esthétiques (les escaliers). (Voir figure N:64)
Voile de contreventement

Les poutres

o Poutre en profilés IPN utiliser dans les grandes portées.

Les planchers

o Plancher collaborant (Voir figure N:65)
o Plancher en béton armé (Voir figure N:66)
o Plancher jardin d'hiver (Voir figure N:67)

La coupole : Pour obtenir une forme sphérique on opte pour un système mono
couche ce dernier est un ensemble de barres métallique assemblées par des

articulations (appuis mobiles et roture) (Voir figure N:68)
{. Principe de contreventement : L'effet de balancement dû à la hauteur, le système

de contreventement en béton armé annulera cet effet et va assurer la stabilité du
bâtiment.

o (Voire Plan de structure (Voir figure N=69 / N=70) /Et les vue
générale sur Ia structure du projet (Voir figure N=71)

{. Cheminement des charges

On distingue trois ÿpes des charges qui sont: (Voir figure N=72)

-Charge horizontale -Charge verticale -Charge d'exploitation

lY-l-z Détails structurelles (Voir figure N:73 / N:74 / N:75 / N:76).

a
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CHAPITRE IV : LA RÉAT,ISENON DU PROJET

o Vecteurd'orientation
. Support
. Éqülibre

2-La lumière artilicielle

Ambiancesa

IV-2-1 La gestion de la lumière naturelle

L'objectif de la gestion de la lumière naturelle dans le projet est de déterminer le

rôle de l'orientation, l'équilibre et le support de la lumière dujour dans la perception,

l'usage et l'esthétique du projet.

A- L'orientation

Les axes d'orientations ainsi que les points de repérages bénéficient d'une
amplification de lumière à travers la mise en place des baies vitrées.

B- La lumière comme support

Support de repérage : La confirmation des différents points de repères

à travers l'éclairage naturel afin de faciliter à I'utilisateur l'exploration
des différentes fonctions du projet.

Support de valorisation: La mise en valeur de certains caractères dans

le projet à travers une amplification de la lumière du jour

C- L'équilibre

L'établissement rythmique des amplifications de la lumière assure une

certaine harmonie et équilibre dans le projet
Principe de contraste : on apprécie la différence d'espace par le
contraste de lumière naturel

Dans des projets architecturaux comme le nôtre, l'éclairage s'avère l'un des moyens
qü permet la distinction des espaces regroupés en un même endroit.

a

a

a

a
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IV-2 LA GESTION DE LUMIERE

L'objectif de la conception de la lumière est de déterminer l'importance de la lumière

naturelle et artificielle dans le projet, et les variables de la gestion de la lumière sont

définies suivant les points

1-La lumière naturelle

lY-2-2-Lr gestion de la lumière artificielle

L'objectif de cette pafiie est de déterminer la manière de gérer le tlpe de lumière
artificielle dans le projet, essentiellement concemant les ambiances et la valorisation des

éléments de repères.

Les ambiances



CHAPITRE IV : LA NÉATTSETION DU PROIET

zones d'ombres pouvant donner le sentiment d'insécurité par rapport aux

risques d'agressions. C'est ainsi que les espaces de stationnement, les

espaces réservés à la circulation des piétons et les rampes d'accès seront

fortement éclairé par des lampes fluorescentes, qui ont de très bonnes

caractéristiques face à I'humidité, les gaz des pots d'échappement et

l'encrassement.

intense permettant un bon rendu des couleurs et une perception de tous les

espaces de services mis à la disposition de l'utilisateur, des tubes fluo

récents placés dans des paralumes en PVC fixé au faux plafond sont

préws.

ambiance qui le valorise au mieux.

ainsi une ambiance qui favorise et assure le bon déroulement de I'activité.

l'évacuation des spectateurs il sera compose d'un balisage, sous forme

d'une signalisation lumineuse d'orientation, assurant le cheminement à

suiwe et les portes à ouvrir.

CONCLUSION:

La lumière comme un élément prestigieux. Elle sera le support de

confirmation du statut des éléments repères dans le projet ainsi que les traits identitaires

de sa volumétrie.
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Plasticité formelle Consolidation de la
métaphore

Cabarit Flexibilité des espaces

E
,ê

Structure souple Adaptation Grande portée

Tableau.: 19 Rapport architecture /structure

mudc@l.ffi!

Figure N:61 :Fondation de §pe radié Figure N.=62:Mur de soutènements

Figure N=63 :Poteaux circulaire en

béton armé

Figure N=64:Profilés en I
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CHAPITRE N , LA REALISATION DU PROJET

!"

Figure N=65Plancher collaborant

}

Figrre N:67 :Etanchéité plancher
jardin d'hivers

Figure N:68 :La coupole

.a-
T
-_l*-f-

Figure N=69 :Plan de structure
(socle)

Figure N=70:Plan de structure
(appartements)
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LA REAIISATION DU PROIET
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Figure N=7I:Vue générale sur la
structure de la tour

Figure N=.72 : Cheminement des

charges
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Figure N=73 :L'encrage des poteaux

métalliques
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Figure N=75 :Poutre /voile en béton Figure N=76 :Type de plancher

utilisé pour tout le projet
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CONCLUSION ET RECOMENDATION

Chapitre V
Conclusion et recommandation
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V -1 CONCLUSION

On ne peut jamais dire qu'un travail est achevé car plus on avance dans le temps et

plus on se rendra compte qu'il y a toujours des modifications et des nouvelles idées .C'est

donc un processus infini des idées avec des perceptions variables.

Notre projet consiste a développer l'habitat et l'environnement bakléaire dans la

ZET de Oued Bellah à Cherchell.

Le travail consisté à concevoir un ensemble résidentiel qü se vent modeme,

agréable, luxe et repond aux besoins des habitants en la rendant confortable et cela à

travers la disposition des espaces et la faciliter de déplacement.

D'après notre étude concemant le thème « habitat et environnement » on a conclue

que I'habitat est un environnement très particulier de l'individu.

Concevoir avec l'environnement vise à satisfaire trois exigences complémentaires:

D maitriser: les impacts d'un bâtiment sur I'environnement
) créer: un environnement sain et confortable pour ses utilisateurs
) préserver: les ressources naturelles.

Notre choix de problématique specifique s'est mis sur la composition avec les

valeurs conceptuelles de la mer vu notre thème et notre choix du site. Et pour répondre à

cette demière il fallait passer par plusieurs analyses touchant toutes les dimensions qui sont

en relation directe avec les concepts qui vont développer notre projet et puis définir les

objectifs pour la réussite du projet.

La réponse aux hypothèses formuler en chapitre « 1 » :

l-L'organisation des mlsses : Le choix des formes ainsi que l'affection des diftrents
composants et l'espace de plan de masse est faite à travers l'adaptation des valeurs

conceptuelles physique et sensorielles de mer.

2-L'organisation interne des espaces de projet : Le choix de l'organisation inteme des

espaces de projet se fait on prend la mer comme un élément majeur d'orientation :

) des ouvertures vers la mer (créé un confort visuel, des lues panoramique)

F Une flüdité dans l'organisation des espaces internes

On pensant à Une hiérarchie fonctionnelle selon un ordre précis, matérialisé par le

passage de l'espace public à l'espace privé.

3-L'architecture du projet : Le choix de l'architecture de la façade et son traitement se

fait à traves l'adaptation des valeurs sensorielles de la mer.

Page 75

CONCLUSION ET RECOMENDATION



CONCLUSION ET RECOMENDATION

V -2 RECOMMANDATIONS

Cette année, on a appris que chaque détail, chaque geste crée est obligé d'avoir une

signifi cation architecturale.

Nous avons appris comment extraire d'une situation d'architecture des éléments, des

nwmces et les insérer par la suite dans le projet.

A la fîn nous espérons avoir contribué à travers cet humble travail, un ensemble des

recommandations :

spatial que symbolique et esthétique sans oublier le confort des utilisateurs.

projet nouveau avec des techniques d'une architecture du futur.

extérieurs, du public au privé, penser l'espace public qui n'est plus un espace non-

bâti, mais un espace voulu.

Page76



BIBLIOGRAPHIE

Option Intitulé L'année Lieur du
projet

Université

AST l. Aménagcment d'un Port dc Plaisancc ct Concsptiotl d'utr
Hôtel de Luxe

2012 lipaza Blida

AST 2. Aménag€ment d'un Port de Plaisance ct Conception d'un
Hôtel de Luxc

2008 Zoralda Blida

AST 3. Amâugement d'uû Port de Plaisance et Concoptiol d'un
Hôtel de Luxe

2009 Zenlda Blida

AST 4. Conception d'un centre de déteote et de remise en forme 2009 Douaouda Blida

AST 5. Conception d'un centre de détente et de remise en forme 2009 Bousmail Blida

AST 6. Améoagemcnt d'ull pon dc plsisanc€ ct conccption d'un
hôtel de luxc

2008 Zeftlda blida

AST 7. Conception d'un palais des congrès 2009 lipaza Blida

AST 8. Aménag€ment d'uo port de plaisancc st conception d'm
hôtel de luxe

2012 cherchell Blida

AT 9, Aménagement d'un pole d€ plsisânce et aonception d'un
hôtel de luxe

20t5 Zeralda BLIDA

AST 10. Conception d'un palais des congrès 20t2 Tipaza Blida

AT I l. Concsption d'un cns€mble d'habitat à la nouvellc ville
de boùinar

2015 bouinan Blida

AT 12. Conception d'un hôtel particulier 2015 cherchell Blida

AT 13. Conception d'une résidence de luxe 2015 Blida

AST 14. Conception d'un hôtel d€ luxe 20t I lipaz

AST 15.. Aménagement d'un Port de Plaisâncc €t Conc{ption
d'un Hôtel dc Luxe

2010 Zeralda Blida

AST 16. Conception d'un centre de détente et de remise en forme 2014 tipàzÀ lllida

AST 17. Conception d'un centre de détcnte et dc remise en forme 2014 Douaouda Blida

AST 18. Conception d'une toù. d'affaires 2014 moharnad
la

Blida

AST 19. Aménagsment d'un centre urbain et coDception d'un
cenûe comm€rciale

2014 Blida blida

Page 77

Dôuaouda

BIida



BIBLIOGRAPHIE

AST 20. Conception d'un centre de détente et de loisir 2006 chenoua Blida

Architour 21. Aménagement d'un pole de plaisance et conception d'un
hôtel de luxe

2010 Zerulda Blida

Architour 22. Conception d'un pole de plaisance 2013 Zeralda Blida

TyPe
d'ouvrage

Titre Auteur Édition Année

23.Livre Structure et Architecture MARIO SALVADORI et
ROBERT T{ELLER

El silver 1996

24.Liwe Construire en acier Helmat c.Shulitsz.Werner Sobek
Karl J.Habermann

Presses
polytcchniques

et
universitaires

romandes

2003

25. Liwc Structure et Architecture Angus j.macdonald El silver 2001

26..Livre consfiucteur bâtimeff
technologie

Henri Renaud foucher -
paris-

1995

27. Livre Une esthétique de la
fluidité

Gilbert Luigi parenthèse 1987

28..Livre Construclion parasismique Milan Zacek parenthèse 1996

29..Liwe Architechre Now Philip Judidio. Taschen 2004

30. Livre Architecture d' auj ourd'hui Judidio p. taschen 2002

31. Livre La métaphore dans
l'architecture

TOYO ITO El moniteur 1991

32.Liwe Travaux maritimes P. Lévy-Salvador, Louis Prudon Dunod 1930

33. Liwe construction métallique Yvon Lescouarc'h ENPC 2008

Ouvrage

Revue
34- Par Université Jean Monnet (Saint-Étienne) Influence du Bauhaus sur I'architecture contempoftIine'

35-cover story ,pierreneema,le developpement durable etl'architecture durablearchitecte ed- almohandis 135 ln'24 -

mars 2010 .

36-Architecturer la mer. Revu neuf n=55. Mai-juin 1975.

37-Architecture D'acier, n" :5108, 19 Ocûobre 2001, Edition le moniteur.
3 8-Architecture D' auj ourd'hui, no :295,Octobr e 199 4.

39Architecture D'aujourd'hui, no :28 l, Juin I 992.

40-Architecture Intérieure «CREE », no :314 Mai/Juin 2004.

4l-Construction Modeme, no :102 lT-2000.
42-Construction Moderne, no :105 4T-2000.

Articles
43-Antoine Leygonie,Quelle architecturepour une crèche "écologique" ?

44-Toyo ito, La Métaphore Dans L'architecture.
45-Vive Au Bord De Mer. 2006.
46- Murielle, Le style Contemporain.

PageTB



BIBLIOGRAPHIE

47-Fabien .& Les « Nouveaux » Matériaux.
48-samsung dévoile son projet de paquebot résidentiel avec Utopia.Mer et Marine, Publié le 1411212009.

49-Appartement de luxe à vendre dans paquebot résidentiel, Publié le 03/1212009.

5O-UTOPIA annonce la mise à I'essai réussie de son paquebot de luxe .Novembre 01, 2010.

51-Résidence §enior de Luxe sur les eaux ? Samsung et Utopia résidences lancent le projet d'un paquebot résidentiel de

luxe.
52-UTOPIA annonce la mise à l'essai réussie de son paquebot de luxo .Le I novembre 2010.

53-L'Arbre Blanc de Montpellier décortiqué. Publié le 1810312015, dans : Marché Sud-est.

54-Laetitia.L, Jardin d'hiver de nouvelles idées déco, Publié le 0911212013.
55-Emilie .C, 10 plantations pour terrasse et balcon en ville .Publié le 02/A4/2014.
56- DUCTAL, Solutions, La lethe d'information Lafarge Ductal@ - juillet 2010 - no9.

57-Camille .8, Type d'habitat et bien-être des ménages .Janvier 2012.
58-Donald .L, Définir une problématique de recherche. Mars 2004.

59-Exemples d'apport de lumière dans des logements. l9 août 2015.
60-sandrine Amy, Les nouvelles façades de l'architecture, MSH Paris Nord .

6l-Figueras - international seating- collection 2000.

62-Mr. Foura le mouvement moderne de I'architecture Naissance et declin du concept de l'architechne autonome .

63-Construction moderne Annuel Ouvrages d'art - Édition 2011.

64-Architecture contemporaine Lorient Décembre 2007.

65-cariss beaune fonctionnalisme, architecture.
66-caroline guibetlafaye, l'architecture de la postemodernité de la forme au symbole .

67-caroline guibetlafaye esthétiques de la postmodemité.
68-terrassesjardins sept règles clés pour leur conception étaachéité.info #33 mars 2012.

69-suzel balez,vincentrigassi ,intoduction aux technologies de construction & à l'architecture ed : mobat 2007'2008.
7O-perla serfafy-garzon paris, editionsarmand colin le chez-soi : habitat et intimité, 2003 p.65-69.

7l-nouvelle technologie en matière de l'habitat colloque de la société d'habitation du québec au 64e congrès de

l'acfasmontréal, 14 mai, 1996.

72-waltenspuhl, paul tendances de I'architecture contemporaine.
73- la problématiquede I'habitat et du foncier :décembre 2007 .

74-hubert monüagaerles crèches-écolesenfantines
75-evaluer et prévenir lesrisques professionnelsdans les structuresd'accueil collectifdujeune enfant

Vidéos
76-http ://www. youtube. com/results?search_querr-traitement+dqf facad
7 7 -httpJ /www. lookany.cor/search/ fao/oC3o/oATaderarchitecture
78-http ://www. lookany. com/images/ fao/û3oloATadsrmoderne
79-http ://www.youtube. coût/watch?v:BQodxzE gcfc
80-http ://www. youtube. com/watch?v-:0t2dszzqnfQ
8 1 -http ://www.univ-biska.dzlmazouz
82-www. architectes-toulouse.com
83www.aatequi.fr
84-hup ://video. google.com/videoplay?docid: 7 59653 57 337 783 8420 I
85 -www.QUALITY-HoteI-GLASGOW. COM
86-Conception d'un hôtel de luxe dans une île artificielle à Tipaza
87-www.ASIATOIIRS.COM
88- Catégorie : Filme et animations; tour vivante vertical farrn, Mise en ligne le 7 déc.2007 .

89-L'arbre blanc - Folies Montpellier, Ajoutée le 12 mai 2014.
9O-animation de plan d'amenagement de la baie l'alger .

9l-animation de plan d'aménagement de oued al-harach .

\ileb graphie
92-Google earth. I07-www,wikipediafr
93-www.google.com. - 108-www.Detailsworld-architects.com.
94 -www.acierconstruction.com. - 109-www.enr.construction.corÿfeatures/buildings/archives.
95-www structurae.de/structure. I l0-www. énergie des vont,com.
96-www.énergie renouvelable.com. 111-www. Système bioclimatique.com
97-www.toulouse.archi.fr I l2-Fr.Wikipedia.org
98-www.magny-les hameaux.ft ll3-www.phÿorem.com
99-wwutechno-science.net ll4-Dubai-architecture .info
100-www.yadis.com l l5wikizeralda
I0l-Algeria 4ever .sky.com 116-Encyclopedia-aûr .org
102-www.d tourisme-alger.dz I l7-Google earth

103-Dictionnaire.reverso.net I l8-www.fichier:Operation-torch-mapjpg
I04-www.rtl.û 119-www.maxicours.com
105-http://dictionnaire.reverso.net 120-htp://www.search.ask.com/videos?q=hotel+7é1oi1 edubai

l0Ghttp://www.labaule-guerande.conr/architecture-du-bord-de-mer.html

Page79


