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ce mémoire de Master en durabilitéx s'interesse principalement à l'aspect fonctionnel,

economique & écologique de la ville et de ses équipem-ents'

Le but de ce travail est d,observer en un premier temps la ville dans sa globalité afin de

diagnostiquer les .ui"n.", et démontr"t i"t incohérences. La démarche mise en vigueur

pour y remédier se base sur une démarche systémique' Cette dernière prendra en

considération plusieurs facteurs selon trois échelles d'analyse: une -échelle macro-

environnementaie, une échelle méso-environmentale & une échelle micro-
envirônnementale.

En outre, ce manifeste se résume en quatre parties distinctes et complémentaires'
r-un apercu générat :problématique & démarche à adopter.

2-processus analytique : La sour.L âé dfér"n.", de contrôle et d'intervention urbaine'

S-procéssus fnématique & Programmatique : Choix du thème de conception'

4-Processu, .on."ptuel :Conception d'une école d'art & design à Blida respectant des

cibles HQE (haute qualité environnementale)'

Durabilité* : Le terme durabilité (ou soutenabilité) est un néologisme utilisé depuis les années 1990 pour désigner la

configuration de la société humaiàe qui lui permeitJOf"itrtài tà pérennité' Cette organisation humaine repose sur le

maintien d,un environnement vivable, sur le développ"À"nt e.onomique et social à l'echelle planétaire' et 
' 
selon les points

J"ïu", ,ur rne orsanisation sociate é!uitable. r-u pEioâ" O" transition vers la durabil',u oîïi:;,ti[r""i?::: i:f,[!H[ii

Résumé

Abstract

This master's thesis on sustainability focuses on the functional, -eçongmic 
and ecological

aspects of the city and its facilities'

The aim of this work is to observe the city as a whole in order t9 qlu.g'9,:e-deficiencies and

to demonstrate inconsistencies, rhe approach taken to remedy this situation is based on

a systemic approach. This systematic approach will consider several factors on three

scales of analysis: a macro-environmental scale, a meso-environmental scale and a

micro-envi ronmental scale'

Moreover, this manifesto can be summarized in four distinct and complementary parts'
1-Overview: Issue & aPProach.

2-Analytical process: The source of reference, control and urban intervention'

3-Thematic & Programmatic Process: choice of the design theme'

4-Conceptual process: Design of an art séfrool in the Blida comunity with respect to.f a!
ta rgets (high environmental quality)'

\r**-



La conception architecturale doit répondre à des éléments de départ précis' Dès lors'

l,architecte, artiste ingénu s'inscrit dans un processus de conception créative tout

comme le cinéaste l'é-crivain ou le publicitaire'. Il. manipule de larges connaissances

issues de domaines différents aussi bien techniques qu'aftistiques'. historiques et

socioculturels et conçoit une architecture respectueuse pour l'homme, l'environnement
et l'écologie.

De nos jours, l'architecte s'intéresse de plus en plus. au respect de la nature qui se

sacralise au centre de ses préoccupations. Il prend en considération le choix des

matériaux utilisés et la disposition des pièces (par exemple) pour favoriser les économies

d'énergie (apport de lumière naturelle)'

C'est dire que l'essence de l'être est nature et créativité' Nous vivons d'air frais et de

renouveau et l'architecture devient à l'image même de son concepteur et utilisateur'

Préambule
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CoUPD,oEILMASTERARCHITECTURE&DURABILITE

LI. CouP d'oeil- Master ARCOD
G contenu de ce master, est lié aux thèmes suivants

Connaissances
liées à l'urbain
& aux techniques
d'aménagement

Maîtrise du
processus de
concePtion
dans le but
d'avoir un proj

Bonne
appréhension des
techniques de
bâtimeht & la mise
en æuvre des
matériaux de

Intégration de
la dimension
durable dans la
ville et le Projet

et

I

équilibré

I repose sur des P

Le projet ne doit avoir de
,signification q ue dans son contexte:

ance des conditions
e du pro et dans le site.

Le projet doit insister sur la spatio -

construction *-"i

ostulats de base à prendre en consid éraüon lors de la concepüon architecturale

temporalité
puiser dans

e l'intervention et
tendances de

Le processus d'élaboration du projet doit

être itératifx pour être cohérent'

Le projet doit comprendre des éléments

prouvant sa durabilité.
x

d
CS

ression contem raine.

processus itératifx: séquence d,instructions destinée à être exécutée plusieurs fois et autant de fois qu'on peut en avoir besoin' c'est

aussi une exécution de la séquence (source, wit<ipédia,cÀ). rn concàption architecturale, il s'agit du travail en va et vient entre les

différentes étaPes.
i;';;ii;-i;ï;lité*, n"lutir à la fois à l'espace et au temps (source' cnrtl'fr) 6

I

;t ,!

Assurer la durabilité de la ville et diminuer l'impact de notre

celle-ci, pour permettre de répondre aux besoins du présent
intervention sur

sans compromettre

ceux du futur.
1,

t



PRÉSENTATION DE L'AIRE D ETUDE

.U!ssiq!!--l : Avoir un aperçu général en présentant l'aire d'étude et en justifiant le

choix établi. Après observition on citera les carences et les remèdes supposés'

Receffe de réussite : Bonne observation, connaissance et bon sens,

I.2. Présentation de l'aire d'étude

I.2.a. Pourquoi la ville de Blida ?

Blida est une ville historique, ayant un

patrimoine et des traces symboliques' Sa

situation géographique et son aspect
paysager fait d'elle un lieu de vie et
d'activité incontourna ble.
Après observation et élaboration d'un
diagnostic préliminairex de la ville' Il est à
noter que des carencesx dans divers
secteurs ont été détectées.
Grâce a la neutralisation de ces carencesx

et à l'analyse détaillée basée sur les

postulats de base du master ARCOD'

Notre mission sera en définition de
prescrire un remèdex efficace à la ville de

Blida:

Diagnostic - ThéraPie - Guérison'

Ouelles sont ces carences?
D'après l'analyse de l'état actuel, on note

un certain nombre de carences générales
pour lesquelles on suppose des remèdes'

Fiche technique

Aire d'étude : Blida chef-lieu de Wilaya'
Pays : Algérie.
Région: Mitidja.
Altitude :229 m.
Superficie : 53,26 km''
Caractère : Historique.
Situation géographique: Elle se situe

à 47km dAlgeç au Piémont d'une
montagne. Èlle relie la partie côtière à

lAtlas Tellien. Traversée par trois routes
principales : la RN1 reliant Alger au Sud

du pays, les RN 2 et RN 29 longeant le

pied de lAtlas et la départementale 10

allant vers la mer, par Oued El-Alleug
ainsi que Koléa.
Avantages : AsPect Paysager
intéressant.
Mobitité : desservie par deux lignes
ferroviaires à voie large reliant les villes

I d'Oran et dAlger ainsi qu'une voie
étroite allant vers Djelfa et passant par

Médéa, Berrouaghia et Ksar ElBoukhari'
Altitude ;229 m.
Superficie : 53,26 km2

Hypothèses & remèdes généraux
Carences & souffrances générales

Mise en valeur du patrimoine historique
avec la préservation des monuments

matériels et immatériels
La dégradation de son patrimoine urbain et

architectural

L'implantation des projets urbains être
;uâicieuse tant à la signification qu'a

l'importance du proiet dans !a ville
La présence mititaire et industrielle au

centre-ville induisant, des
dysfonctionnements i mPortants

-Retrouver ta syntaxe spatiale à travers la
micro- morPhologieLa saturation de sa structure urbaine et ses

conséquences

Le manque de qualification de ses grands
ensembles

Retrouver ta mémoire et l'identité de la ville'
-A l'intérieur de la ville : reprendre les axes,

les parcours, les perspectives (axe Nor

L'absence de projets architecturaux
significatifs qui pourraient rehausser

l'image de la ville

Figure 1. Tableau des carences & hypothèses/remèdes

Source : Auteur 7
Source : Site web wikipédia , la ville de Blida

de la ville de Blida



PRÉsrNrATIoN DE L'AIRE D ETUDE

ALGER

Mission 2 :suite aux carences évoquées et aux remèdes supposés. Il est impératif

de finaliser cette ,équ"n." de travail avec un diagnostic global à l'aide d'une

piooieà.tique générate et une problématique spécifique

I.2.b. Problématique générale et spécifique

Générale :comment régénérer le centre ville de Blida et le connecter à un

dynam isme sPatio-éducatif?
spécifique :Est-ce que la reconnaissance des trames (grise, verte et bleue) de la

ville à travers un prolet didactique sera la solution durable à intégrer ?

Cette corte représente lo grande viile de Btida et ses composontes géomorphologiques* & urbaines*'

VERS KOTEA

-@

RN69
AEBODÊOME DË BLIDA

a

a

I
a
I
a
II
t
I
a
a
aI

DOMÂIXE MTLEX OMAR

vÉRs

Figure 2. Carte synthétique de la grande ville de Blida, PDAU 2010

Anatogie avec la médecine, le médecin diagnostique les carences d'après des symptômes, et grâce a une thérapie it attribut un remède

oo","Ziillir'rrn, 
minaire*: évatuation prélimtnaire d'une étude selon des indicateurs ou critères propres à l'objet de l'étude'

Carences*: Manque de ."rrori.àt, 'Neutralisation des carences*:Élimination des carences'

Thérapie* : Iraitement.
Remêdex..Moyen, mesure propre à dimlnuer un mal, un danger, à résoudre une difficulté'

(source, site web Larousse,fr)

B



PROCESSUS DE

Axe d'étude ; !2 sé

TRAVAIL

Mission 3 :Définition du processus de travail basé sur l'approche systémique/ la

méthodologie de travail adoptée ainsi que l'illustration d'un concept de cette

approche (i'analogie, niveau métaphore)'

I.3. Processus de travail

La pensée architecturale est un vaste domaine d'investigation, pour lequel de

nombreuses entrées sont envisageables, ouvrant sur de multiples parcours. Dans la

mesure ou Sa richesse tient à soâ caractère multidimensionnel
ôniànsioère intéressant de traiter une situation architecturale & urbaine dans sa

globalité. x

L,approche scientifique adoptée est multidirectionnelle, elle s'intéresse aux sens' au

pài'r"gà et à !'urbain. Connue sous le nom « Approche systémique >>, elle

représente un champ interdisciptinaiie relatif à l'ètude d'objets dans leur complexité'

Pour tenter d'appréhender cet objet d'étude dans son environnement' dans son

fonctionnement, dans ses mécanismes, dans ce qui n'apparait pas en faisant la

somme de ses parties. Le plus ,orr"nt les principes sont utilisés sans être nommés'

voire sans être identifiés. L.e s tel'minologies (1 spprocile s'1's".éinique » et « analyse

systémiqu" , .ont dànc employées pluJcouramment dans certains domaines

d'application que dans d'autres.
La démarche systémlque actuelle est associée à la mondialisation qui a stimulé la

prise de conscience de la complexité (du cosmos, des organismes vivants' des

sociétés rrumatnes, "ioàr 
ryrtè.", âtifi.i"tr conçus pailes hommes)' Elle a évolué

vers l'étude Ae ta Éomplexité, avec une attention particulière aux systèmes

;;.;.i;;;; i= évotutifs). Elie a donné lieu à de nombreuses applications

Uriàài", en écologie, en économie, dans le management des entreprises,

l,urbanisme, I'am6nagement du territoire et les thérapies familiales entre autres'

Un savoir-être, à la fois, en tant que comportement de la personne qui. agit pour

;;"*. l; système, que du comportement du système lui-même, que du

["Àpàrtàr"nt à mettre en æuvre par les acteurs qui veulent mettre en ceuvre ce <<

nouveau savoir-penser >>, cette nouvelle façon de se représenter un système' Le

savoir-être se situe essentiellement dans un nouveau regard portj sur les systèmes

humains. Ce savoii-ètre consiste à appréhender les composants fondamentaux du

référentiel d'accès à-tà iomplexité. Il ne s'agit pas de comprendre en analysant

chaque partie du système, mais bien d'avoii une vision globale des sous-systèmes

appartenant au ,yttè." à considérer et de leurs interactions récurrentes'

De cette manière, la méthodologie d'analyse se fera sur trois grandes échelles

(macro-environnementut" (é.;,it" O" ta vlltel, méso-environnementale (échelle du

quartier) & micro-environnèmentale (échelle'du projet) et selon.un axe d'évolution de

Ërifi" requencé selon des paramètres symboliques, fonctionnels &

géomorphologiques '

oo)
o
a
o-t
m.

=ac
m
ôo
oo
oo
r)

a
ô'a
§)

oo
o

on.

0)

o:
UIo
3
6-
d
o
4
o
o

oo
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Piémont de là

montagne de
Chréa

Ligne terrltoriale
Est-Ouest

Echelle macro-
environnementale

Echelle méso-
environnementale

1/1Goo

quences

Echelle micro-
environnementale

1/s00

Source
Source

u2s.000 1/10.000

passage*,Livre, le troisième labyrinthe-architecture & complexité- Alain Faret, Editions de la Passion' 1991 - 230 pages

Site ieb wikipédia , l'approche systémique'
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PROCESSUS DE TRAVAIL

Définition de la métaphore: observer et comparer par abstraction à un objet ou un

phénomène donné .t .r,etapnore c'est comme l'analogie directe qui identifie la relation entre

un objet ou un phénomène mais cette relation abstraire 'c'est un procédé par le quel on

iruÀtÉà,t" la signlfication ou à une comparaison sous-entendu '

La ville en tant q* 
"àtpt 

: métaphores corporelles de l'espace urbain

Une des métaphores classiques consiste à comiarer la ville au corps, à un organisme vivant'

La ville est, en enet, un ètre vivant qui grandit, change, se modifie en fonction des

événements historiquàs, sociaux, poiitiqlres, culturels, etc' Ainsi, plusieurs noms et

qualificatifs ou oomàine'de l,anatomie h'umâine sont appliqués à la ville, comme par exemple

<< le cæur >> de la ville,
<< le centre ncv.algique >> ; << les artères >> ; les parcs, jardins et espaces verts

deviennent
<< les poumons >> de la grande ville '

La ville est le lieu où l,homme habite, travaille, a des loisirs, se met en rapport avec ses

semblables et communique avec d'autres p"t,onn"'' Uespace urbain est' par conséquent' un

espace affectif, ou anthropologique '

Il y,a une grande quantité d'eiemples de ces métaphores qui transforment la ville en corps

hu,maintoutaulongdumondearch|tectureetlittérature:
1/-L'architecte romàin Vitruve, dans son traité De architectura, expose la théorie selon

laquelle l,architecture doit être une imitation de la nature. L'art de la construction - selon la

conception classique de l'architecture - Joit respecter les proportions du corps humain afin

d'édifier des lieux appropriés à la vie de l'homme'

2l -Le corbusler << Laissez-moi vous affirmer qu'un homme comme mo' ,qui s'est

consacré penaant irenià 
"nn6.s 

à tiétuae de ces problèmes , et a voyagé dans le

monde entire pour connaitre !a maladie des ville , et ÿ applique les remèdes , peut

vous donner un conseil de sagesse, àt soutraiter ie voir pris en considération >>1

r: lettre de le corbusier à Jean-Louis sourdeau,0B décembre 1945

Le Corbusie, u àeioùu"rt en 1910 la << Maladie des vitles >> :cette expression se retrouve

dans presque tous les ouvrages traitent d'urbanisme, les << Remèdes >> sont bien sur

l,urbanisme lui-même,iïstiiuns la Charte d'Athènes (1943), texte qu.i reprend les

conclusions du IV'CIAM (congrès international dArchitecture moderne) tenu en 1933 à

Athènes,
Le Corbusier lui-même, dans son livre Propos d'urbanisme, écrit sur les changements de

structure de la ville à Éesure que la vitesse des moyens de transport augmente 2

2: le corbusier, <<Propos d'urbanisme " Éolrtons BoURRLIER ET C 
' 

Collection "Perspectives

Humaines", Paris, 1946

-En 1960 Uunité d'habitation de Marseille
<<J'imagine donc une cellule dont la coupe>» r

3 :Le corbusier , << L'unité d'habitation du Marseille >> jacques sbriglio' avec la

collaboration de l'unité d'habitation de Marseille Jean-louis parisis, monique reyre' jean-marc

gauthier , ehotograpÀier Oe Hughes bigo ,ÉotloNs PARENTHÉSES, 01 janvier t992' 27 cours

jullien13006 Marseille , France

3/ -Gatien est un m3àécin ôrec ae I'Antiquité né en 129 et mort vers 216,dans son livre

<<Systématisation ae la iréaecine>> a fait une comparaison entre la médecin et

l'architecture
<<Le vocabulaire ne contribue pas seul à renforcer le lien étroit entre médecine et

architecture mais le développ.-"ri consacré à l'architecture procédé celui qu'il

consacre à la médecine ,or en réalité l'architecture ne s'impose comme modèle

;;;i;;;; iâ meOecine ....1a maison comme le corps humain se laissent également

*Marcus vitruvius pattio est un architecte romain qui vécut au 1"' siècle av l-c? c'est de son traité De Architectura que nous vient

l,essentiel des connaissanc"s sir tes techniques de construction de l'antiquité classique'

10



PROCESSLIS DETRAVAIL

4/ -Italo calvino, dans son article << Les dieux de la ville >>, juxtapose ces deux visions

l,espace urbain : la ville en tant que machine et la ville en tant qu'être vivant'
de

cette métaphorisation s,est aussi reflétée dans les arts plastiques, qui ont représenté des

paysages urbains et des bâtiments avec des caractéristiques et des traits anthropomorphes'

La peinture joue avec les panoramas naturels, les arbustes et les rochers sont combinés pour

créer des profils et des silirouettes humains. üern" les anciennes cartes géographiques

donnaient des formes humaines aux terres et villes représentées'

L'UNITÉ
D'HAB}TÀTION
DE MARSEILI!

IR
ÿullr ll0Él

f ") On considère la vi lle comme un corps
Corps malade

malade,
ayant des symptômes d'une pathologie'

20) Les symptômes détectés dans le
coips autrement dit dans la ville, nous

permettent de faire un diagnostic de la
pathologie dans le corps - détecter les

problèmes résidant dans la ville,' De

manière globale on cite : l'absence de
logique àans le changement d'échelle
et la perte identitaire.

S

3o) Après observation des symptômes,
on passe à une analyse approfondie.
basée sur un savoir scientifique et des

théories adaptées à la pratique' A l'aide

de cette approche scientifique, notre but

sera de cibler la pathologie (carences

dont souffre la ville)'

Ciblée grâce à l'analYse

Diagnostique
EEIIL

Corps sein

40) L'analyse scientifique approfond.ie
nous révélera le diagnostic pour cibler et
neutraliser la pathologie dans le but d'y
remédier (neutraliser le problème et
trouver des solutions pour la ville)'
5") Le remède est une théraPie ou une

Corps malade

Pathol ie

Patholo ie

Pathologie

Figure 3. Schéma métaphorique du processus de travail

*Italo calvino , né le 15 octobre 1932 et mort 19 septembre 1985 , est un écrivain italien et un phitosophe duXX éme siécle

Source du schéma: Auteur
11
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« On t'a nommée la Petite ville : Moije

II. I. 1. Raco nt'Bl i da, l'évol utio n historiq u e

1.a. Période pré-coloniale andalouse-ottomane"

1.b. Période Coloniale française.......

1.c. Période Postcoloniale

II.I.2. Synthèse de la croissance de la ville de Blida"'

Processus AnalYtique
Source de référence et de contrôle
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II.t.1, Raçont'Blidarl'évolgtion historiqFe

a. période précoloniale: l'émergence d'une villertsts'rczs

Figure 4. Cartes historiques 1519-1533 (premières imPlantations),

Naissance de la ville
Dans le territoire de la ville actuelle
n'existait que deux village, I'un de la
tribus de Hadjer Sidi Ali au Nord, et
I'autre de Ouled Soltane au sud'

1519

Le tissu résidentiel : le quartier andalous

1ft Oiounl + le quartier ottoman, était traversé par

Oèux ârtèies principales Bab El Dzair-Bab El Kebour
(Est-Ouest) et Bab Esebt-Bab Errahba (Nord-

àud)/présence de bâtiments administratifs le long de

La rue de Hakouma'

Installation
du Marabout
sur la rive de
l'oued Sidi El

kbir.

Installation de
maures Andalous
chassés
d'Espagne, sous
la protection de
Sidi El Kèbir et Ie

soutien du Pacha
Kheir Eddine.

I
1533 1535

-Détournement de l'oued Sidi El Kbir

Bab

1825
Bab

Séisme
détruisant la

ville et
appropriation de

l'espace urbain
Par la

colonisation.

-La construction d'une mosquée (la mosquée de

Sidi El Kèbir) ainsi qu'une étuve et un four'
- fétalement de la ville vers le Nord en forme
d'éventail et en suivant les parcours des canaux

d'irrigation. Les jardins s'étendaient
principalement au Nord de la ville

\
1

1

\

0.
I

f

-'rt':Ii
I
t
I
I
1

I
l
I

I
I

I
/

I
f

^t
1

1

1
It

1

i
,

I
I

I
t

{
I

I
I

I

. Ouled
, El Soltan

Hadjer sidi ali

Bni saleh

J.
r
\
\
1

)

0, 100. 200,

------If_-

Dued Srdi El Kebir

Cannaux

Hdjer sid Ali

Ouled Solt!ne

Mllage des l'1à!res

ville.
Fiqure 5. chronoloqique de la période p 15 , émerqence de la

Source informative-historique . TOME I -II 1887

Blida, récits selon : Légende, La tradition & rhistoire par LE COLONEL C.TRUMELET (commandeur de l'ordre de la légion d'honneur

ofnciârae l'instruction publique, membre de la société des gens de lettres' t2

I
I

Râh Bab Bab Bab
Ëi6zai. El Kbour El Sebt El Ezzaouia

100. 200.
bl



ERIT oSH

a. période colonaale lrançaise2 aDpropriation de l'esDace urbain

La période coloniale a débuté en 1830, avec l'intrusion navale de l'armée française

,rir", iàrr", algériennes. Durant 138ans, les colons se sont appropriés les terres

foncières et agricoles et ont instaurés des infrastructures existantes à nos jours'

(voir barre chronologique ci-dessous)'

Invasion Française

.l . Les installationsv militaires ont eu
lS30tieuil yaBans.

Les ouvrag es de défenses , relig ieux ,administratifs et les

espaces vides. Place d'arme, immeub les publics à arcades

,théâtre, 2 gra nds cafés, la Place Franch et des PerY et la Place

Verdun M',hidi

-Constru ction de -Restructuration des
espaces urbains. Par la
superposition de la
nouvelle trame sur
l'ancienne trame
labyrinthique en
suivant les tracés
antérieurs faisant
naitre ainsi des
maisons de stYle
européen juxtaPosant
les maisons de stYles
mauresque.
Construction d'un
hôpital militaire.

Figure 6. Barre chronologique de la période coloniale française 1830-1862 (appropriation de l'espace urbain)

jCroissance urbaine

1866 L927 1933
La construction de la voirie à partir des

boulevards de ceinture et en suivant les

tracés des anciennes seguias'

L842

camps fo*ifiés de
Joinville au Nord-
ouest, MontPensier
au Nord-est
-Le camp de
Dalmatie à I'fst +Z
forts dominant la

ville (Koudiat
Mimich au Sud et
Koudiat Beni Misra
au Sud-est).

-Extension des quartiers
vers I'extérieur des murs
autour des Portes.
-Le quartier du Bois.
Sacrés près de la Porte de
Bizot.
-Le quartier industriel à

l'emplacement des anciens
Moulins arabes Près de la
porte Bab Errahba.
-Le quartier de la gare
près de la Porte de Bab
Essebt.
-Les villas du faubourg
d'Alger et le quartier de la
Zaouia près de Bab El

Zaouia.

-Démolition des
anclens
remparts et leur
remplacement
par des
boulevards
assurant la
continuité entre
I'ancienne ville
(Centre) et la
nouvelle
extension
(périphérie).

1862

1960

Hôpital psychiatrique de loinville' 1933

Ateliers de base aérienne (offre
d'emplois à 2millions de colons)

1939

La poste, I'hôtel des finances et le
commissariat central.

1948

Habitat pavillonnaire : La cité des
Palmiers, HLM de Montpensier, la cité
es Bananiers

19sB

rled Soltane
ique (cité

L'extension du quartier d'Ou
sous I'imPulsion démograPhi
musulmane)

es cités de recasement sans aLlcune
viabilisation se sont formées en
particulier à Bou-Arfa.

1940 - 60

Figure 7. Barrechronologique de la période coloniale française LB62-I}62 (appropriation de l'espace urbain)'

Source informative-historique . TOME I 'II 1887
Btida, récits seton : Légende, ta tradition & L',histoire par LE COLONEL C'TRUMELET (commandeur de l'ordre de la légion d'honneur

imiiLrà" iinstructionbublique, membre de la société des gens de lettres

1840Les casernes +la mosquée Sidi El Kbir réservée

culte catholique

1848
Hôtel de ville +2 tribunaux + 1 poste+ 2

banques+ école des sceurs+ commissariat de

police +dépôt remonte'

1863se Lavigerie et sa Place

LB76maternelle Lavigerie.

lBBOprimaire

1883Templeprotestant + collège colonial

1862Ouverture de la gare'

13
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H S T o R E

La carte ci-dessous rePrésen te les équipements, les Portes ,les grands axes , les

places et les jardins du noyau historiq ue durant la Période française .

Commentaire sur la carte : trame en damier, diversité des équipements,
portes comme éléments stratégiques de la ville'

BAB BAB Ezzaouia
KHOUIKA Les édifices

reconvertis,
démolis et
implantés :

vBAB
EL SEBT

,,4,,

1,

§AB
EL DZAIR

,t1
:' I 

:'
(1 t

-.1 . \'7

Mosquée
Sidi El Kbir

Reconvertie en église
(1840)

r. r3

BA
DOUIRETTE

BAB
RAHBA

Koudlet bnimissra

0. 100.

Mosquée
Baba Mohammed détruite

( 18s7)
remplacée par une

d'infa nterie

.1,
Mosquée Hanafi & Ben

Saadoun

Synagogue ottomane

\

I

I

I

I

\

I

i

EL

200.

Figure 8, Carte des équipements du centre historique

: I vrn!"e"x"r*
I qùn., -J(,"

t I oô(È,.lFqûè
. vù.ra nr kiÈu
I rrot æ, qran:

! rorqÈ.

É &ËùlHp.d

- 
Ar* srr!.luûÙ§
sndddr.offin

- 
&ê! 3rrucÙrMts

) rorc.

Photo 3. Photo

INDÉ
Kiosque pl. d'arme.

PEND
Photo 4. Photo n Bizot.

ANCE DU
Photo 5. Photo aérienne de la ville de Blida.

PAYS 1962

Source informative-historique ' TOME I -II 1887

Blida, récits selon : Légende, La tradition & L'histoire par LE coloNEL C.TRUMELET (commandeur de l'ordre de la légion d'honneur

officierdel,instructionpublique,membredelasociétédesgensdelettres.'il,i; neconverti || Démoli, sans signe : Implanté L4

II
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S T o R E
H

La proliférati on du tissu aPrès l'indépen dance s'est Présen téenu ne cassure franche

avec la tram e existante. Le dYsfonction nement urbain généré Pa r une croissance

imp ressionnante de la population a provoq ué la crise de l'habitat. L'extension a été

concrétisée sans prendre en compte la con tinuité avec l'ancien centre historique (voir

barre chronologique)

§idi

Vers
Kol

Jârdin glZô1

'aî
BAB

t962

Vers

BAB
DZAIRYakoub

EL Rahba

IRETTE

0- 100- 200"
I T

nce ere

t954

-A l'intérieur du Périmètre u in:
construction de villas de stYl e européen
-A la périphérie, prolifération des

constructions sommaires.
-Uaménagement de nouveaux
lotissements sur les parcours menant
au centre ville vers Oulad Yaich & Benl

Merad (détriment des terres agricoles)

L962 L97O Actuellement

-Construction des équipements sanitaires, administratifs

sportifs à la périPhérie
:iiu;';t"t spàntJne s'est intensifi é.

-Démolition de l'ancienne église et son remplacement par la

mosquée El Kawther.
-Destruction des installations militaires'
-Mise en place d'un projet d'équipements & d'habitat mixte'

- 
Nouveau rempart

- 
Axes struclurants
Frânçals

_ Zone Milrtai.e

_ Quârtrer Turque

llarché aux be5tiaux
l'14rché aux grains

È:, P1"."

ii. lNouvelles
r.li;J Construction

(PérlPhérie)

962la ours.

Source informative-historique . TOME i -II 1887

Blida, récits selon : Légende, La tradition & L',histoire par LE COLONEL C.TRUMELET (commandeur de l'ordre de la légion d'honneur

àfficier ae l'instruction publique, membre de la société des gens de lettres' 15
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Figure 11. Schéma synthétique de croissance de la ville de Blida

La ville de Blida est passée par trois grandes périodes historiques (Ottomane'

coloniale française, post coloniale), toutes caractérisées par leur aspect

morphologique, typologique, structurel et fonctionnel'

- uextension de la ville (marquée par les lignes de c,roissance, sur la carte cj-dessus)

s'est faite vers le nord avec la formation de la première couronne (bornée par

wàntpensier & la gare;. 5a géomorphologie a joué un rôle déterminant dans son

développement.
I t_a pres*nce de parcours territoriaux historiques, qui ont ordonné la croissance, en

premier lieu, vers Koléa (Nord) et vers Alger en de_uxième lieu.

- Les oueds générateurs d'irnplantation fiiirent enfouis sous terre et servirent à ta

mise en place O*tït*ri"r, 1-à.*uux d'égouts. Ces canaux ont constitué par la suite

des axes de croissànce avec la formation Oe ta deuxième et troisième couronne' A

l,issue de ces couronnes se sont formés 2 pôles de croissance,

on cite : loinville (couronne 2) & Ouled Yaich (couronne 3).

- L,oued Sidi El-keàir qui est ui régulateur naturel, joue un rôle majeur dans

l,extension de la ville, rnême s'il constitue un obstacle de taille dans le choix du type

de croissance que l'on souhaite imprimer à la ville (c'est une barrière de croissance)'

- Les zones dites « militaires >> , << industrielles >> et << agraires >> ont été des obstacles

quasi immuables à l'expansion de la ville (barrières artificielles et naturelles de

iroissance), lui imposant de ce fait, de ne s'étendre que dans une seule direction

Nord-est),

Source informative-historique . ToME I -iI 1887

Blida, réclts selon : Légende, La tradition & rhistoire par LE COLONEL C.TRUMELET (commandeur de l'ordre de la légion d'honneur

omcier ae l'instruction publique, membre de ta société des gens de lettres' 16
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MACRO ENVIRONNEMENT

II.2,1. Pourquoi l'axe d'étude Rn69.?

-Carence de Parcours urbains,

d'espaces Publics et d'esPaces

verts, d'activités culturelles,

sportives et touristiques

- Mauvais traitement des axes

structurants et des næuds

majeurs

- Dénaturalisation du cachet
historique « formellement et

-Fragmentation,
moiphologique et tYPologique
du tissu historique, causé Par
les nouvelles constructions

-Dégradation du Patrimoine
historique et constructions
menacées d'effond rement

- Déséquilibre entre le noYau

central et les zones
périphériques en termes de
densité et de tYPe d'activités

I
L'axe
Rn69

llaxe territorial

Piémont de la montagne
de Chréa

-Traitement des façades le long

des boulevards en leurs donnant

un cachet spécifique et renforcer

la promenade Piétonne

-Marquer les nceuds majeurs Par

des activités Publics « Places

publics, jardins,.. »

I

a

,

.t

t,.

!

I

a

I
Figure 12. Schéma général des séquences tout au long de l'axe RN69'

Anatogie avec la médecine, le médecin diagnostique les carences d'après des sYmptômes, et grâce a une thérapie il attribut un remède

de guérison. ^^t^^ A^- i^ii-rlâ,,rc arr rriràrac nronres à l'obiet de l'étude.
Diagnosticpréliminairex: evaluation préllminaire d'une étude selon des indicateurs ou critères propres à l'objet dt

Carences*: Manque de ,.rroùiià., iteutralisation des carences*:Élimination des carences'

Thérapie* : Iraitement.
Remède*:Moyen, mesure propre à diminuer un mal, un danger, à résoudre une difficulté'

(source, site web Larousse.fr)

Diagnostiquex Remède ThéraPeutique*

t7

Connecté au réseau
principal avec un fuseau

de connexions (chemins

de wilaya & territorial).

Valeur historique

&

fonctionnelle'

Il'axe représente une ligne

topologique comme la

colonne veftébrale de la ville,

qui matérialise son imagë.

Axe de

croissance et

d'échange

- Mise en valeur des éléments
d'ancrages et revitalisation des

tissus anciens.
- Délocalisation des activités

incomPatibles avec la vocation
du site historique.

- Prolongement des Pénétrantes
en cherchant la continuité de la

trame viaire historique.
- Préservation des équiPements
du plan de sauvegarde.

- Matérialisation des Portes
existantes « sYmboliquement >>

- Réhabilitation des façades et
renforcement du caractère
urbain des boulevards tel
que de LarbiTbessi.



MACRO ENVIRONNEMENT

DOMÀINE MEEK OMAR
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VERS Âtrf,ATBAi "

ers

VERS
soul{ A

Limrte du Périmètre uôêin

Limite de I'axe d'étude

Axe de permanence

Anciennê muraille

Anciens couru d'eau

Gare ferrovraire.

Tissu andalo-ottoman

Ancien trssu Douiret

Places publiques

Edifice à valeur historiqu€

lardlns publics

Zon6 militaires

Cimetière

!t

I

Figure 13. Carte synthétique des permanences de la ville de Blida

A l'échellede la ville, les permanences sont Selon les composantes suivantes:

- Composantes Urbanistiques et architecturales:
Les aires et les complexes dô construction typologiquement et morphologiquement

reconnaissables. Tels que les anciens tissus.
- Composantes de nature infrastructurelle:
L,ensemble des tracés routiers et ferroviaires qui structure la croissance de la ville,

tels que les deux axes de permanence majeure "la RN1 vers Algeret la RN29 vers

Kolea,,, les anciens cours d'eau devenus dès voies, ainsi que le tracé du chemin de fer'

- Composantes de nature symbolique:
Tels que les cimetières et I'ancien souk el fellah'
- Composantes de nature publico-collectif:
La gare est un exemple de bâtiments publics don

détérmine la matrice de I'espace publico-collectif
t le caractère Pluri-fonctionnel
et sa valeur.

source: Rédaction de l'auteur
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MACRO ENVIRONNEMENT

II.2.3. Ouels sont les équipements ?

6)

VERS

vERs xouu§

A§&§DR§SlE
or:BUOÀ

VERS
ALGER

' r;i-: EQUIæilENT SOIIRE

.1ir, , EQUIP€MEM rcHINlsrMnF

..i EQUIPEü€ffiCOMHS6AL

],.T EQUIPEM:M SLruEL

,QUIËHEM ELTUREL

, EQUIPEMEffi SÂNITAIRE

.' EQUIÆMEM EDILITÆRÉ

,r:' zONE MIL[Atre

l,,rr:- rQutærtmOt SrrvrCe

j'; .' EQUIÉtEffi mRnr

EQUIPEMEM OE TOURIsTE
il DE DEIENTE

ZONE IilDUSTR]ELLE+

ZONE

14. Carte synthétique des équipements majeurs et mineurs de la ville de Blida
Figure

Diaonostique
55$rg.rilr.t;gn & déséquilibre des équipements dans la ville

-tvtanqrJe d,équipeÂents sportifs, culturels, de formation artistique & touristiques

-Dominance de la zone militaire engendrant des problèmes de mobilité et une

perméabilité médiocre.
h,emède théraPeutique ProPosé
-A*''t d"s implantations organisées dans l'urbain'
-Doter la ville d,un pôle sportif suffisant à la population.

-Implantation d'équipements culturels'
-Création d.un rapport entre le haut et le bas de la ville.
-Injection d'esPaces verts.
-Extraversion de la ville
-Raccordement de la macrostructure et établissement d'une relation paysagère avec

le mont Chréa
-Établissemen t d'une inter-modalité des transport.

Analogie avec la médecine, te médecin diagnostique les carences d'après des symptômes, et grâce a une thérapie il attribut un remède

des indicateurs ou critères propres à l'objet de l'étude'

limination des carences.

Thérapie* : Traitement.
Remède*:Moyen, mesure propre à diminuer un mal' un danger' à résoudre une difficulté'

(source, site web Larousse.fr)

de guérison.
U a'g nitii, p re t i m i n a i re * : évalu ation prélimina i re d'u ne étude selon

tii"nrrt*, Manque de ressources , Neutralisation des carences*:E
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ure 15. sy u urbain

ment de plusieurs tYPolog ies.Bâtiments assez bien préservés,

Typologies :

Séquence t,2 ,3 '.

-Bâtiments datant de la période post-coloniale en assez bon état exception faite pour les

quelques hangars existant'
]ùüp'part"nait à aucun style ou courant architectural sauf pour I'aérodrome qui est de style

néo-mauresque. Ceuix-ciiânt disposés en recul par rapport à la voie principale avec un skyline

hétéroclite.
;à;;;;;" 4:Bâtiments datant de la période coloniale française principalement des habitations

ayant subit des modifications. Dans un état moyen englobant une multitude de styles: Art

ttt'ouu"uu, Art Déco Classique.( néo-mauresque pour.la gare)'

Séqu"n." 5,6,7: BâtimeÀts datant de la période coloniale en bon état avec une dominance

de style Art Nouveau et Art Déco .

Constructions alignés sur l'avenu principale LAARBI TBESSI dotée d'un skyline hétérogène

aà;;";;- a :aâti-meniàatant de la période coloniale française côtoyant ceux de la période

ottomane constituant un tissu urbain dense '

-Alignés sur des ruelles très étroites et respectant presque un même gabarit

séq"uence 9, 10:Richesse des typologie-q engendrant un tissu incohérent'

-Bâtiments se trouvant-dans uÉ'étatirès dégradé nécessitant des rénovations et des

destructions .

5eq uence 1.L, 12: RegrouPe
alignés sur I'avenue d'EL QUODS donna

Source: Rédaction de l'auteur

nt résultat à un skY line hétérogène.
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MACRO ENVIRONNEMENT

Figure 16. Carte sYn du e viaire de Blida

Après analyse du système viaire, il est à noté que la ville de Blida souffre de

Ë;-frji J;inioner.nces qui porte.nt atteinte à la fluidité routière, on distingue l

-La mauuaise gestion du flux mécanique '

-Uinsuffisance de places de stationnement'
-La présence excessive de véhicules (ville étoufiée)'
-L1n'nexistence de pistes cyclables et manque d'animation urbaine'

-Le mauvais traiteàent des axes structurants et des næuds majeurs (larseurs de voie'

qrurite de chaussée, dimensions des trottoirs,ronds points trop petits ou trop grands)

lÀrirn. application pour les PMR (personnes à mobilité réduite).
-La ville de Blida souffre d,un manque accru en places publiques & espaces verts à

I'exception de quelques unes qui sont à l'échelle du quartier.
lia àËnsité Ou bati Lt I'ubt"n.e d'espaces libres rend I'axe d'étude

compacte, ce qui est contraignant pour la porosité de la ville' Autrement dit'

l'introduction d'espaces pubiques et verts est nécessaire & indispensable'
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t7. Carte synthétlque vert dans la vi de BlidaFigure

voirie.

Diagnostique
-Unmanqueaccruenmatièred'espacesVertsetdenonbâti.
-La plus part de t'"rpul" non bâti ést exprimé par les espaces de distribution et la

Remède théraPeutique ProPqsé
- Valoriser t" puyrüîfiÏ;ygËifl*t ses composantes végétales et assurer la

pérennité de I'armature paysagère du territoire:
-Mit" en valeur des éléments naturels'
-Préserver et connecter les milieux naturels entre-eux (relations physiques ou

spirituels).
:F;r;;ü;; tes déptacements doux (marche à pied, bicvclette, tramwav)

-Enrichir le paysagL par la création d'espaces naturels et revitaliser les espaces

publics.

Analogie avec la médecine, te médecin diagnostique les carences d'après des symptômes, et grâce a une thérapie it attribut un remède

'o',"nniriiiir';rr,minaire*: évaluation préliminaire d'une étude selon des indicateurs ou critères propres à l'objet de l'étude'

Carencesx: Manque de r"atorr."t, 'Neutralisation des carences*:Élimination des carences'

Théra pie* : fraitement.
Remède':Moyen' mesure propre à diminuer un mal, un danger. à résoudre une difficulté.

(source, site web Larousse.fr)
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MACRO ENVIRONNEMENT

m

Diagn ostique général

Cure de désintoxication de la ville malade, premières purifications*

La ville de Blida a connu un développeme-nt qui engendre divers objectifs'

La récupération ;";; patrimoin"'hittotique qui se dégrade et qui est

remplacé p", AeJZàn"àt sans âmes. (patrimo-ine signifie ici : le centre

historique à l,intérieur et autour'à"-ir'iitte précoloniale et la vilte du 79ème

siècte iusqu'en 7962)'

-Abandon des zones et friches industriellesx :

Beaucoup de structures industrief fesliaOit 
"n ôetiphéries, se retrouvent à I'intérieur

de ra viile actueile, causant oes incoÂérences. Nous citoné à titre d'exemple, le silo à

srain de Sidi Abdeik;J; i; màrcné Jé Ègu."s de 13mai et le hangar de sNTV de

l'avenue Kritli Mokhtar'..etc'
-Désintégration de la structure urbaine :

Le raisser ailer des autorités a fait que des constructions illicites et enclos militaires

ont 1entement bloqué l'évolution de ia ville. La situation actuelle n'a guère évolué'

une réflexion à cet effet est impérative'
-ôàtotg"nisation des zones périphériques :-

Létalement urbain a eu comm".onréqrence la form-ation de zones périphériques'

occupées par tes ;;"d.;;ntitet à but résidentiel (1000 logements' Khazrouna'

AADL) qui gagnerÉlent à être ,"qrutinè"s puis intràduites à la ville de manière

judicieuse
-Effacement de la trame Paysagere
-Èermeture de la ville par rapport à Chréa

1/ Revitaliser I'ancien tissu et mettre en valeur le

Z'/ Oéloruliser les activités incompatibles avec la
s éléments d'ancrage
vocation du site et réaménager les

nt des plans de
à ce site naturel,

rs, qui peuvent
et des grands axes.

espaces récuPérés
3/ Désenclaver le centre en prolongeant les pénétrantes vers la périphérie et en

réstructurant les nceuds de jonction majeure

4/Création o" noruliu* parcs-lardins 5l'image du jardin sidi Yakoub et Bizot afin

d,améliorer te paysagre natur"t àe la ville et revaloriser les lieux publics existants'

àorr" la place de tà UOerté, qui a perdu son cachet pittoresque.

S/Trace*n pur.olr, ,iouin'uniré par des places.et des jardins.publics

6/ placer des parc! ;rbil;; aux périphéries pour plus de porosité spatiale'

iTrurorir"r Iimptan[ation d'activités susceptibles de créer une animation et une

aitraction tant pour les habitants que pour les visiteurs
g/ Désengorger le site en renforçant la promenade piétonne et en favorisant les

parkings sous-terrain
b7Oàn"n"r un cachèt spécifique aux façade le long des boulevard

rbTintroauction d'un rappoit uille/mont de Chréa, en développa

sauvegarde du parc natüiel, et en diversifiant les points d'accès

11/L''rlnvestigation pour élaborer de nouveaux projets :

Concevoir de nouvËaux projets majer.trs spécifiques et catalyseu

relancer la ville de Blida, notamment au niveau des lieux publics

Friches industrielles : terrains abandonnés sur lesquels subsistent les bâtiments, les machines, les locaux d'une ancienne usine' une

friche industrielte est le témoignage d'un plus ou moins *éÀi-iitià àebissé ou la nature repTsn! ses droits' (source' site web

wikipédia.com)

cure de desintoxication, premières purifications:.dans le contexte urbain : processus permettant de ramener les problèmes à un

niveau acceptable vis-à-vis àii'iirieqi"àii"t néfastes sur la ville (source, site web wikipédia'com)
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lqriryrï!dJ:'§l

de loisirs et détente

RN69

OOITÀNE I'ELEX OM^R

l'ancien tlssu

§ps$!!:e! de loisirsL

!Lel-Usdalit-é-{e

Les séquences du centre
h!slsIlque
-Revitaliser et désenclaver

Figu

oR t{
re18. Ca rte synthétique des thématiques des séquences à l'echelle u10 000

L'étude macro-environnementale a permi d'aprehender Ia ville dans sa

globalité en :

lFaisant un diagnostlque général de l'état des lieux.
-proposant des projets calalyseursx tout au ;ong de l'axe d'étude en

réponse au besoins de la ville '
-Délimitant toutes les parties l'axe d'étude en séquence ayant une

thématique bien définie ÿoir détaits dans le méso-environnement)

Prochaine étape : Etude Méso-environnementale

Ferme urbaine ou ferme verticale , regroupe divers concepts fondés sur l'idée de cultiver des quantités significatives de produits

atimentares dans des ,ourr,'iï,àié "ï;;;;,;;;;; 
;"rrr"ËrÏir'riii;;; ï;;;d;;,;iiii une raiore emprisé au sot en vitte pour répondre

Z' àLt àétiirt aie proximité'. isource, site web wikipédia'com)

projet catalyseur : Proiet provoquant une réaction par sa seule présence ou par son inteNention (source'site web larousse'fr)
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Processus An alYtique
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MESO

il.3 1, Noyaq historique

ENVIRONNEMENT

ha.

« Une ville lisible est celle dont les quartiers, les points de repères sont facilement

identifiables et aisément combinés en un seul schéma d'ensemble »

Photo 8. Photo de Place Toute

Figurelg.CartesynthétiquedespermanencesdanslenoyauhistoriquedelavilledeBlida
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Al,échelle du noyau ancien de la ville de Blida, les permanences peuvent se résumer

comme suit:

Composantes de nature infrastructurelle:

L'ensemble des tracés routiers jouent le rôle d'agents formateurs de la conformation

urbaine dans le processus historique. La ceinture urbaine délimite le centre historique

et les parcours structurant à l'échelle du quartier'

Composantes de nature symbolique:

Les éléments physiquei , ou iieux ayant un caractère symbolique pour les

caractéristiques historiqr". , d" culte , de témoignage et qui sont liées a I'histoire de

la ville à une époque pÉcise (les mosquées , les portes , les hammams , les

marchés).
Composantes de nature publico-collective

C'est I'ensemble des lieux, des pratiques publiques et collectives propres a la ville et

à son orga

Source : Auteur

nisation socio-politique (Place du ter novembre).
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MESO ENVIRONNEMENT

rr.3.1.b Quelles son! les traces de nos prédécesse urs ?

Blida 18?3, §uperposition des trames urbaines

Figure2o. Les trames du noya u historique de la ville de Blida

La superposition et l'étude des différents côdastres ont permis dê

déduire que la trame urbaine est les résultat de la subdivision du

parcellaire agraire en parcellaires urbains :

Heridium d'origine Romaine
zouidja d'orlgine Ottomane.
La stratiflcation de ces deux types.

35.5m x 35.5m
30m x 30m
30m x 35.5m

Trame d'origine romaine Trame d'origine ottomône
(Héridium). Qouidia)'

--6o -

Résultat d' une stratification
des deux Précédentes trarnes

I
I

7L
I

i
35.5

--
,:,] 

,

1

-30-I

' ).'1

NORD

!I
Blida 1842, FormâIi0n de la trame urbâine

Trame traPézoidale.

Trame en damier

-l'to.7ule r?e ba,se {3An x 30n).

5m

À

rn

I:;I
7!E liiÊ

Source : Magazine Medina Foundation, Blida'
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Le tissu urbain de la ville est un métissage de plusieurs tissus reflétant un

historique des civilisations précédentes au cours des différentes périodes'

Le st,fà architectural prédominant dans le noyau historique est le

héritage

style ottoman

Avenue
BoulaidNORD

Vers La Gare
De Blida

Bab
EL SEBT

Bouarfa

Bab
Khouikha

Bab
Él Za

Vers Avenue
Kritli Mokhtar

Bab
L DZAIR

Vers Bab
RAHEBABouarfa

Vers
CHREA

, ""0m 140fi

II
/0m 210m

Après observation, le diagnostique de l'état du bâti est définit comme suit:

Bon état
-Nouvelles constructions périphériques post-coloniales (centre d'affaires Elwouroud'

la cité El Qods) et quelques constructions de la période coloniale française dont la

zone militaire au centre et à l'ouest du noyau historique, le lycée lbn Rochd' l'école

Ben Merah, l'école Omar Khediri & la mosquée El Kawther'

Figure2l.cartesynthétiquedel,étatdubâtidanslenoyauhistoriquedelaVilledeBlida

Moyen état & mauvais état :

-zone Est & nord-est du noyau historique : constructions de la période ottomane et

coloniale française (l'habitai individuel, habitat collectif, équipements administratifs,

équipements culturels & cultuels).

Analogie avec la médecine, le médecin diagnostique les carences d'après des symptômes, et grâce a une thérapie il attribut un remède

de guérison.

ôiænosti" préliminaire*: évaluation préliminaire d'une étude selon des indicateurs ou critères propres à I'ob.let de l'étude'

Carences': Manque de r.""or-." , Neutralisation des carences*:élimination des carences'

Thérapie':T raitement'
Remède*:Moyen, mesure proPre à diminuer un mal, un danger, à résoudre une difficulté'

Eu Dalle

[,n Tuilc

Ln Ltcnritc

Cabaril

Elât DÊ C'âdre Bâti:

:, Bon Etat

a

R+l

a

^

- 

Moyen Etat

Ft Gabarit:

N{ auvai s

Ln Cours tlc
construction
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I.3.2. Ouartiqr. séquences 11-12

3.2.L. Choix de la séouence 1 1-t2 :

parties. Les délimitations virtuelles d

spécifiq ues. Le but est de diagnostiq
l'axe Rn69 en s'interessant esse ntiel

En réalité, une ville ne peut être divisée en 12

les séquences existent pour des raisons
uer les pathologies détectées tout au long de

lement au traitement d'une seule partie.

ractéristiques des séquences
quences liant entre le piémont et la montagne

ise en relation de la matérialisation (bâti) et la
rialisation (iardin Bizot & Oued Sidi El

le convergence- juxtaposition des trames

e Chréa

rte, bleue, grise

bir)
int d

ce d'élements de Permanence
d'ancrage ( Place Tout, jardin Bizot,

ractère de la séquence choisie
caractère éd ucatif dominant)

imites géomorPhologiques ( Mont

de délimitation

lbn Rochd).

hréa)

I

)

l:
1\ \

,r_r"

i:.

lH-rr
0m 120m

60m 180m

.. - 1!,
''. r!@'

.X, j'

Figure 22. Carte de l'état de fait de la séquence 11-12
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MESO ENVIRONNEMENT

tt.3.2.3 Quels sont les équipem ents et l'état du bâti ?

Figure 23. Carte des équipements de la séquence 11-12

Numéro de
L'équipement

Nom de l'équiPement Gabarit Etat
du bâti

Quoi faire ?!

lbn El Rochd R+\

Sauvegarde2 Ecole Ben Mareh R+\
3 Ecole Omar Khediri

4 Stade Daidi Mohamed
e

RDC

5 Centre culturel
Habitation collective

R+r Réhabilitation

6 Théâtre Mohamed Touri R+\

7 Musée d'El moudjahid R+,l

v Sauvegarde
I Cinéma Ourida R+1

9 Mosq uée El Kawther

Assurance Militaire
Agence lmmobilière
Habitat lndividuel

RDC
l+

Rénovation

11 A,CAMSSP etAGUB R+\ Sauvegarde

t2 Administration,bureau
commerce au RDC

R+\
R+r

Réhabilitation
13 Habitat collectif R+r

t4 Siège de la DAIRA R+\

15
Habitat collectif et semi
collectif. Au RDC
(commerces+bu reaux)

RDC,
R+\,
R+Y,
R+r

Rénovation,

restructuration

16
Habitat semi collectif
& individuel.

RDC : commerces

RDC,
R+\,
R+Y,
R+r.

Rénovation

L7 Résidence El Qods R+o Sauvegarde

18
Habitat lndividuel
& collectif Djoun

Réhabilitation

19 Zone Militaire R+\ Sauvegarde

Figu re 24. Tableau de l'état du bâtide la séquence 11-12

Etat de fait

-Alignement des
équipements à la voie.

-Présence
d'équipements en bon

état (à sauvegarder)
dont les équiPements
éducatifs, cultuels et

militaires.
-Forte mixité
fonctionnelle.

-Présence
d'équipements en

moyen et mauvais état

dont les équiPements
administratifs et

l'habitat individuel &

collectif'

Rqmèd.e
thérapeutique

proposé

-Rénovation* des
bâtiments en mauvais

état
-Réhabilitation* des
bâtiments en moyen

état.

t{

1/

construttion en Bon àtËt

Conrtruction en MoYenne état

Consiruction en IUauvai§ état

Rênovation : remettre un ouvrage à neuf (source Jen- Paul Roy, Jean-Luc Blin-LacroiX dans « Le dictionnaire professionnel du BTP'

[ï:"Jî,î"î:T:îffJT|oi::t§#::rTons de réparations, reconstruction, restauration ou de réaménasement d'un bâtiment' d'un

édifrce ou d'un lieu urbain. site web (wikipédia'com)'

i.. ..- , 
Écuipêmeds 'drcttifs

W§ 
Écuipement5 stoÊr5

il :j 
ÉqulPeilens cdlsel§

f-l ÉqutPems ae cutte

ÉqliPementt de seldae

§W ÉqulPemÊnts .dmh'ttrâtlts

.'-:ÉqüEaremsré5iènlcletl- ipurerentrétidenllelte,Heb(âlims+cmmeræ)

G ÉqulpêGdi niltreltêe

@
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NORD

,ARDIN
alizoT

0m 140mli
?llh lltm

Limite de la zone d'étude
séquentiel

Axe majeur de Permanênce

Voie principale : L< 10m

Voie secondaire: 05rn< L<1

Voie lertiaire :3m< L<6m

Ligne de TramwaY Projeter

, Noeud :mportant

3 Noeud moins imporlant

E o"u, à l'échelle du quartier

-: Places Publiques

Jardins Publics

Diagnostisque
-f-u ,rptr.e des voies pénétrantes avec les axes principaux'

-Mauvais traitement des axes Structurants & des noeuds majeurS'
-Les voies piétonnes & les pistes cyclables sont quasi-inéxistantes'
-Les voies de circulation sont étroites et non conformes aux normes actuelles'

-Manque d'espaces de stationnement.
-Le centre historique est dense, les rues sont étroites et de faible fluidité'
Remède théraPeutique Prooosé
@ de tramway sur l'axe principal (en boucle).
-Oééengorgement àes voies grâce à la création de parkings au niveau des portes

dans le but d'améliorer la mobilité.
-Réaménagement des voies piétonnes.
-Elargissement des carrefours.
-Valorisation des voies à valeur patrimoniale.

Photo 9. La route allant vers

Source : Auteur

Chréa. .Voie allant vers
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MESO ENVIRONNEMENT

NORD Le rêaménagement des Places et

espaæs publics ainsi quel'amélioration

des conditions de déPlacements

A piélonniers

Valorisation des
terrâin3 du sport

- Mise en lien les deux jardins

des voies de communications
partir d'élément de liaison

a

iinêaire comme le coridorvert
.Favoriser la biodiversité
dans les iardins

valoilsation
patrimoniale do
lâ naturs(Chréa)

-Protéger el restaurer les zones humides en

interdisant le remblaiement de ces zones

-Engager l'effacement de§ obstâclês

sur les cours d'eâu (pienês,âtbres tombÉs )

-Vêgétation arborée bordant les cours d'eau)'

-Valoriser la nature en concevant des

aménagements qui intègrent le patrimoine

arboré existant

Oùl

II
"iüà 210'r

a
a
::.--.

I

Arbres d'alignement
existants

Axe routier à

Arbres majeurs à

con5erver

Terrain de sport

Jardin de l'habhat
individuel

de de la ville d26,

Diagnostisque
-Le manque d'esPaces verts.
-L'absence de Parcours vertsx'
-Les espaces publics sont mals aménagés
-r-à-oeg'ruoation de oued Sidi El Kebir en raison de la pollution'

-La relation entre iei jaroins est faible (iardin Bizot & jardin bois sacré)

-La dévalorisation du mont chréa par rapport à la ville.

Remèdethérapeutiqueproposé(voircarteci-dessus)

Pnôto fZ. Entrée du jardin Bizot. Photo 13. La route allant vers Chréa

Parcours vert : tout Parcours d'a g rément végéta I ( engazon né, arboré, éventuellement Plan té de fleurs, d'arbres & buissons et souvent

garni de Pièces d'eau & cheminemen ts). Le mot sous-entend une

construit. (source, site web wi ki Pédia. com ).

situation en milieu urbain ou péri-urbain, en tout cas en milieu

31
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MESO ENVIRONNEMENT

II.3.2.e. Quelles sont les ambiances du quartier ?

du jardin Bizot

16. Voie nt vers place Tout

Etat fait
Séquence à caractère
-Rue Tayeb Slimane :

important le jour. Elle
rue est délimitée Par

Photo 15. Entrée du bois sacre.

hoto 17. Ron point la poste.

éducatif (lycée Ibn Rochd,école Ben Merah 1 & 2)

c,est une iue étroite se caractérisant par un flux piétonnier

relie place Tout au jardin Bizot (jardin Patrice Lumumba). La

des constructions côloniales mals entretenues qui dégradent la

qualité visuelle des lieux.

-Rue El Qods: c,est une voie à double sens, elle relie les deux espaces verts (jardin

Bizot & jardin Bois sacré à Sidi Yacob).

Diagnostique
Ces rues sont mals fréquentées et mals éclairées la nuit (manque de sécurité)'

Remède théraPeutique ProPosé
-Connexion & réaménagement des deux espaces verts'
-Rénovation des façade! afin d'améliorer la qualité visuelle des lieux.

-Favorisation de t'eLiuirug" artificiel la nuit aÈn de procurer une sensation de sécurité'

-Rèorganisation des urpà.ut de détente grâce à la création d'évenements au niveau

des jardin et de la Placette.

Source : Auteur
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MESO ENVIRONNEMENT

II.3.3.3. Dia nostique & remède

Déséquilibre des trames existantes dans la ville. on constate que

entre la trame verte et grise signale une surcharge dûe à :

-La poussée de champignons en béton dans la ville'
-L'aàcroissement de véhicules circulant dans la ville

ces a§peet5 ençendrent PÔLLUTI*h! -r§pÂc§§ vrRT§ INËX1§TÂhlT§-

-D'après F.Choavx (2009). « Uespace public est la partie du domaine public non bâti'

affectée à des ,sud.s pu[iics. L'espace public est donc formé par une propriété et

une affectation d'usage >>.

ii faut savoir que tei"r.ces ou la défaillance d'une place à des conséquences

considérables sur les fortunes ou les malheurs du quartier et parfois même de

l'ensemble de la ville dans lesquels elle se situe' Dans notre cas, on constate qu'un

bon nombre de pfu."t iont défaissées au niveau du quartier (abandonnées)'

-La densité du bâti et l'absence d'espaces libres rend l'axe d'étude compacte'

Le jardin Bizot . c-.-.- ! -L ^^- ,,+iri
un trésor abandonné qui est pour la plupart du temps fermé et non utilisé

quotidiennement par les citoyens. De ce fait, sa relation à la ville est serrée à

i;;;;;r. d'année. Point posi[if : l'ouverture se fait deux fois par semaine avec

l'orf,anisation d'évenements artistiques (parfois)'

Entre la ville et Mont Chréa
-Dégradation du patrimoine au niveau du quartier El Djoun, quartier sidi Yacoub

(habitat non structuré + séquence encombrée du point de vue du cadre bâti

iimplantations des casernes militaires)'

Remèdes

Opérer efficacement au niveau des points cités précédemment.

Création d'un micro-climat à travers l'implantation d'espaces verts'

-Désenclaver la zone avec la délocalisation des casernes militaires hors de la

séquence.
-Traiter l'oued et aménager ses bords'

L,étude méso-environnementale de la zone d'intervention a mené à diagnostiquer les

pathologies de la zone d'intervention dans le but d'y remédier.

Comment Y remédier ?

&4Wææ*k*&s*

UR æ p rtPt§itiæn urbaine

la balance Pesant

Francoise choay : née le 29 mars 1925 à Parisl,historlenne des théories et des formes urbaines et arclritecturales' Elle

ilfË;;;tniuàÀitei o" Paris I et Paris vIII(source' siteweb wikipédia'com)'

ü*riiï c6*v F, 1988, ai.t[nnai.e de t,urbanisme et de l'aménagement,PUF, Patis, p723

était
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MESO ENVIRONNEMENT

rI.3.3.4. P osition urbaine

Plan d'aménagement urbain

Figure 27' Le Plan de la proposition urbaine

Dans le but de remédier aux pathologies urbai
préliminaire des éléments à valeur particulière

i'ristoriques & fonctionnels) a été prise en cons

Aménagement d'un Parc urbain

Station téléPhérique.

Croquis d'ambiances

nes diagnostiquées, l'ldentifi cation
(éléments structurants, symboliques,

idération afin d'agir efficacement au

niveau de l'intervention.
cette dernière est définie par des propositions d'aménagement, cités comme suit :

§ Ëcole d'art & design.

O RésEdenceuniversitaire'

0 ËquiPement de commerce'

c
o

ure 29. Vue d'ambiance o2

Vue d'ambi 03

o4Vue

Source : Auteur
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MESO ENVIRONNEMENT

CONCEPTS
-La juxtaposition des trames (bleue, verte, grise), l'un- des concepts de la ville durable

on parle de la contiÀuité entrà les différentJs trames (bleue, verte'grise) par la

relation du parc urbain avec la ville et l'oued avec le parc urbain'

-Les trames nistoriiuurïu iystème viaire sont en continuité et constituent des axes

structurants du parà urbain (prolongement des pénétrantes).

-passage du matériel à l'immatériel, autrement dit du centre historique à la nature'

La dématérialisation se fait par la création du parc du coté ouest de la ville :

-Parc au sol : la Partie avant l'oued'
-parc suspendu ; lu-p;ttià après l'oued est connectée par des parcelles'

De la ville Polluée à la ville saine
Les acuons à mener à travers la proposition urbaine, implantation :

LE PARC URBAIN : maintenu dans'son état semi-naturel et paysager dans un but

de loisirs (équipement de loisirs et détente)' Il est aussi connu sous le nom de parc

municipal (en Amérique du nord) ou d'espice ouvert (en Angleterre)'.Il est aménagé

dans les villes et les âutres collectivités locales en vue d'offrir des loisirs et des

espaces verts aux résidents et aux visiteurs de la municipalité' Prévu à l'usage

récréatif, le plus souvent détenue et entretenue par une collectivité locale avec un

accès public.

STATION TÉLÉPHÉRIOUE : moyqn de transport, modalité, mobilité urbaine qui

rel,e le Mont Ct',réa au centre ville de Blida'

L,ECOLE DE DESIGN ET D'ARî : équipemgnt ÿe formation venant renforcer le

caractère éducatif de la zone o'intervtn[ion (lycée lbn Rochd, école ben Merah, école

Omar Khediri).

RESIDENCE UNIVERSITAIRE : « mixité sociale >> ou logent les étudiants qui

poursuivent leurs àüàt supérieures (Dans ce cas d'étude, elle sert de résidence aux

étudiants de l'école d'art & design)'

FORUM DÉTENTE & COMMERCE : équipement d'accueil + espace de commerce

relié au Parc urbain'

AFFIRMATION DE LA RUE TAYEB SLIMANE :

-Action de rénovation tout le long de la rue (des.équipements résidentiels: les

habitats indivioueËj ei amétioraùon de la qualité visuelle des lieux par les

traitements de façades.
-Consacrer le nivËau RDC des habitations pour des équipements de détente &

commerces.
-Favoriser l'éclairage artificiel la nuit pour la sensation de sécurité en renforçant

l'éclairage public, lÉs arbres, le traitement de sol dans le but de créer une animation

dans cette rue 1coÀstututiàn précédente du manque cruel d'afflux de population)'

AFFIRMATION DU BOULEVA'RD EI-QODS:
-Des équipements de commerce et de Ëervices sont proposés tout le long de ce

boulevard comme éléments de liaison linéaire'
-Création d'un coiridor vert entre les jardins- ax9 de connexion spirituelle- (Bizot &

Bois sacré) afin d'avoir une meilleure biodiversitéx et un microclimatx'

Biodiversité : composé des mots bio (du grec Bioc « Vie ») et «^diversité », c,est la diversité de la vie sur

considérant la diversité des écosystèmes, des espaces et âes gênes-dans l'espace et dans le temps, ainsi

àË.À nw"uw d,organtsation et intre eux. (source, site web wikipédia.com)'

terre. Elle s'aPPrécie en
que les interactions au sein

Macroclimat : le macroclimat désigne généralement des conditions climatiques lim-itées à une région géographique très petite'

sisnificarivement distinctes i;;ù;;i dÀéral de la zone àî t"-tit'1 àtte Ègion' (source' site web wikipédia'com)
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MESO ENVIRONNEMENT
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Processus
Thématique & Prog rammatique

Introduction.........
1. Aperçu thématique..........

a. L'actualité thématique..

2.Equipement générique...... ...,....,,..r, """"""""??
i.ôËi.i équipJment........... ""19

f .a. Oennition & choix des thèmes- : Ecole d'art & design' ""'4L
b. Evolution des écoles d'art & design à travers le temps' """"'41
c. Rôle des écoles d'art & design.'....... """"'4?
d. Les champs d'activités.......:. ""42

3.2. Les références: analyse d'exemples
a. A l'échelle nationale : descriptif de l'exemple & de ses concepts
b. A l'échelle internationale ......'

3.3. ConcePts retenus
3.4.Définition du programme type (voir annexe)'

44
44
.44
45

4, Equipement objet .........45
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4.1. Définition du programme du projet......
a. Organigramme fonctionnel........
b. Programmation qualitative & quantitative (voi r annexe).
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PROGAMMATION

TR,

Choix du thème école d'art ê...-. TJo'J,r-g"' ?

L'étude fonctionnelle de la ville de Blida a démontré l'inexistance d'équipements de

formation artistique. Ànn O'y remédier, une école d'art & de design sera. implantée au

niveau du quartier Ouest du centre hiétorique afin de renforcer le caractère éducatif

de la zone.

Qu'est ce qu'un équipement générique?
La forme d'abstraction de l'équipement.

Qu'est ce qu'Lln objet éqTiPement ?*
Rèprésentation de l'équipeÂent générique dont il devient une expression possible

parmi tant d'autr"r.ffïrbportera généràlement un agencement de diverses activités

de même type pour assurer une certaine économie fonctionnelle. C'est le premier

stade de concrétisation et de reconnaissance, programme modèle: les programmes

les exemples

Qu'est ce q u'u n éq u iPement objet ?x
eui est un objet rendu spécinàue par le milieu social dans lequel il est inséré et dont

ù n. le sépaie pas. L'équipement objet supporte donc un principe de réalité, ce qui

le différencie fondamentalement du précédent'

objet équipement, tiré de l'ouvrage « espace urbain ct équipement >>, Eugenia Le Blanc et Jean Zeitoutl-Editeur : Centre de recherche

d'urbanisme 1976
tiilp"i"ri àoi"t, tiré de l'ouvrage « espace urbain et équipement », Eugenia Le Blanc et Jean Zeitoun
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PROGRAMMATION

1. th ueua &ÿ-,- 4\

a. Défi nition des èmes :art lua,,.ç^

Wawt,
Est une activité humaine s'adressant aux sens, aux émotions, aux intuitions et à
l'intellect. Il peut être définie de plusieurs manières, selon:

Le dicticnnaire Larcusse: nom mascutin (latin ars, artis); création d'objets ou de mises en

scène spécifiques destinées à produire chez l'homme un état particulier de

sensibilité, plus ou moins lié au plaisir esthétique.

t*** I*l-.;i*r cj*ns rürr ?iïr*x - Qu'est ce que l'art ? - préface de Michel Meyer. L'art

s'identifie à la beauté comme fôndement à sa théorie. En outre, il chercha à

comprendre le sens de l'art et non à en étudier l'effet. Il a montré par sa réflexions
que i'on devait pouvoir penser l'art en dehors du beau compris comme sentiment
su bjectif.

K" &ueLg^
Sa particutarité est qu'il n'existe pas de définition unique & définitive, puisqu'il se

réinvente à chaque époqre, en suivant les évolutions, les cultures et les appotts des

designers du monde entier. Néanmoins il fut définit comme suit, selon :

Le diCtiOnnaire LarOuSS€i nom masculin (anglais design, français dessein-forme,modèle); disCipline

visant à une harmonisation de l'environnement.

Lazlo Moholy Nagy, enseignant au Bauhaus : << Le design à d'inombrab-les
concertations. Il est l'organisation en un équilibre harmonieux de matériaux, de

procédés et de tous les éléments tendant à une certaine fonction. Le design n'est
ni un" façade, ni l'apparence extérieure. Il doit plutôt pénétrer et comprendre
l'essence des produits et des institutions. Sa tâche est complexe et minutieuse. Il
intègre aussi bien les besoins technologiques, sociaux et économiques, que des

nécàssités biologiques ou les effets psychologiques des matériaux, la forme, la

couleur, te volume, l'espace. Le designer doit voir, au moins d'un point de vue

biologique, l'ensemble et le détail, l'immédiat et l'aboutissement. Il doit concevoir
la spécificité de sa tâche par rapport à la complexité de l'ensemble. Sa formation
doit porter tant sur l'utilisation des matériaux et des technologies que sur la
connaissance des fonctions et des systèmes organiques.

Photo21, Peinture « The post-human future »,peintre Lazlo 14.Nagy Moholy NagyPhoto2O,

Léon Tolstoi dans son tivre - Qu'est ce que l'art ? - préface de Michel Meyer.PtJF, collection Quadrige, 2006,

téài, fii,ttioi,i, nom francisé de-Lev Nikotaievitch Totstoi, né en 1828 à Lainaia Poliana et mort en 1910 en Russie, est un écrivain

célèbre pour ses romans & nouvelles.
Humaniste : partisan de l'humanisme; phitosphie qui place thomme et les vateurs humaines au dessus de toutes les autres valeurs'
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PROGAMMATION

b. L'actualité thématique :

/Â,;TT CO N TÉ, î{IPOFT/\I N
De nos jours l'art contemporain est devenu populaire. Il définit une période dans le

temps. Â ta Oifférence de l'art moderne et du pop art à leur époque. L'art

contemporain occupe aujourd'hui une large place dans l'actualité culturelle.
L,artiste et le peintre se sont mués en artistes contemporains. La scène artistique en

excroissance, s'est convertie en un berceau d'artistes passionnés. Cette discipline

devint une arme d'expression et d'action qui intéresse de plus en plus de monde tous

les jours. Allant de la peinture passant par la céramique jusqu'au installations
conleptuelles. Les disciplines artistiques restent en constante évolution. Des une

écoles de formation, des galeries d'expositions et des foires artistiques voient le jour

dans les villes du monde èntier pour mettre en évidence cet aspect de la société.

,

\

I

,qis

"ï

I

I

DIE;=IGN CO N TE lrllPO;f/4.I N
Le design, l'art d'agencer le beau et l'utile, se retrouve aujourd'hui dans tous les

domainês (architecture d'intérieur,stylisme,commercialisation de produits de

consommation...etc).Pour rester concurrentiel, il faut présenter des produits

d'emballages attrayânts, en s'appuyant sur l'identité visuelle de la société qui les

commerciàlise. Il est aussi d'actualité de choisir un mobilier adapté à des besoins

fonctionnels & stylistiques pour les espaces publics, les équipements recevant du

public & les intérieurs résidentiels.
Aft contemporain: c'est l'ensemble des oeuvres produites depuis 1945 à nos jours,

Il succède â l'art moderne (1850-1945), source site web : wikipédia'com
principalement dans le champ des arts plastiques'
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PROGAMMATION

2. Equipement générique
u n i v19r s i t a i r e

I
I

E entmepiuq

Equ i peme nt t ( so u rce, site we b : http : //d i cti o n n a i re. cord i a I - e n I i g n e. fr)
nom masculin singulier
1-Action d'équif,er, d'installer du matériel, de pourvoir en matériel (procéder à

l'équipement des soldats)
2-Ensemble du matériel nécessaire à une activité.
3-Infrastructure économique ou biens d'aménagement pour un territoire'

Université= (source, site web : https://fr.wikipedia.org)
Une université est une institution d'enseignements supérieurs, d'études et de

recherches, constituée par la réunion de divers établissements nommés suivant les

traditions << collèges >> ou << facultés >>, << instituts ", <' départements >>' << centres >>' <<

sections ,r, .. unifés >> ou écoles spécifiques, mais aussi bibliothèque ou atelier,

médiathèque ou musée... formant un ensemble administratif cohérent avec un statut

de droit défini, public, privé ou éventuellement mixte. Sous cette égide légale et

administrative sont ainii rassemblées ou monopolisées la production (recherche), la

conservation (publications et bibliothèques) et la transmission (études supérieures)

de différents champs choisis d'études et de connaissance'

Equipement universitaire : C'est un établissement d'enseignement sup

ipAciltisO dans un ou plusieurs domaines d'études. Dans notre cas, l'équi

d,ordre régional et sera spécialisé en art & design. (type : école)

érieur
pement sera

Photo 25, Université du Québec

Site web : d iction na i re, cord i a I - en I ig ne.fr / wi ki ped i a' org

Photo : uquebec,ca
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PROGAMMATION

3.O et équipement

1.a. e
C,est une école supérieure d'art post-bac préparant ses étudiants dans deux

spécialisations sur un cursus de cinq ans: arts plastiques & arts appliqués'
La première année est généraliste, elle a pour vocation de constituer un tronc
commun. pour tous les étudiants, Le choix de l'option se fait donc en deuxième

année.
iAs'ts p{astËques:
Dans un sens commun, les arts plastiques regroupent toutes les pratiques ou

activités donnant une représentation artistique, esthétique ou poétique, au travers de

formes et de volumes. Iis désignent la production d'un seul obiet original en matière

de pei nture, sculptu re, a rch itectu re.

A»ta o1l:|.;quü.
Les arts appliqués sont le secteur d'activités des designers, c'est-à-dire, ceux qui

réfléchissent et travaillent la forme et la fonction de tout ce qui entoure l'individu :

objets, habitat, vêtements, communication.
L,expression << arts appliqués >> peut être considérée comme la contraction de

l,expression << arts appliqués à l'industrie >> dont la naissance a lieu avec I'exposition

internationale des Arts décoratifs et industriels modernes qui se tint à Paris en 1925,

b. Evolution des écoles d'art & des iqn dans Ie temps

Il existe plusieurs types d'écoles d'art : les académies d'arts, les *r*rJérxi*§ lins
t,:,.,,,:1ri'..:;'r:i.., les universitéS d'art, lts écoies d'artE ainsi que des écr:les d'initiation
artistiq*e,
Les premières écoles des beaux arts datent d'il y a 200 ans.
la Éremière école des beaux arts a été étabtie en 1682 à Paris connue sous
l'avec l'étude des arts Plastiques.
Parmi les plus connues, on cite :

-Dans la ville de Nancy (France) en 1708.
-Dans la ville de Ioulouse (France) en L726.
-L'institut royal d'art (Suisse) a été fondée en 1735.
-Dans la ville de Rouen (France) en L747.
-Dans la ville de Londres,(Angleterre) en 1768.
-Académie des beaux arts de Pennsylvanie aux (états-unis) en 1805.
-L'université NSCAD (Canada) en 1887, innovation des arts conceptuels.

La France détient 45 établissements publics nationaux dédiés à l'éducation artistique.
Ces dernières ne font pas partie du système universitaire, cependant il est possible

d'obtenir une licence ou un master.
Depuis les années 70,les diplômes ont été remplacés par des degrés de qualifications

dans les champs de sPécialisation
Actuellement, ie système éducatif a évolué vers un nouveau développement
d'apprentissage. Ii est possible de s'inscrire dans un cursus'presencial'ou en

interactif en ligne. (inscription à des classes et prise de cours en ligne)'

,,

Source : site web, design, www.For-interieur.fr
Evolution des écoles d'art, site web ( wikipédia.com), langue :Anglais
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c. Rôle d,es écoles d'art & design

A quoi servent-elles ?

L,accès à ra curture se réarise en premier rieu par r'éducation et la formation. Dans ce

cadre, l,école est un lieu d'apprentissage, de sociabilité et d'échanges' A travers ses

ànjà.tifr éducatifs, elle devient un canal de transmission culturelle.

àià tiunrmet égaiement du savoir faire et des savoir-être (attitudes) en agissent sur

le bon développement de la société.
L'art & le design sont un moYen d'expression et d'enrichissement de l'esprit dont

i,niàÂtiiàiéiii inutio, ouri"rt te champ sur de nouveaux modes de pensée'

d. Les champs d'activités : fonctions mères
Les écoles d,u.t a ae derigl..' or,t Oes ronctions indispensables au bon déroulement des

formations & à la bonne gestion de l'établissement'

ÿ*w!eÉ"T7*N
Â,rts p[astiques
La Peinture: est une forme d'art consistant à dessiner sur une surface en y

uppfiàuuni esthétiquement des fluides colorés. Les artistes peintres représentent une

à*préttion très peisonnelle sur des supports tels que le papier, la roche, la toile' le

bols, l'écorce, le verre, le béton et bien d'autres subjectiles.
La Sculpture: est uné activité artistique qui consiste à concevoir et réaliser des

formes en volume, en relief, soit en ronde-bosse (statuaire), en haut-relief, en bas-

relief, par modeluiu, put taille directe, par soudure ou assemblage' Le terme de

ràrLptü." désigne également I'objet résultant de cette activité.
ta tilniaturei lunjenluminure) est une peinture ou un dessin exécuté à la main qui

décore ou illustre un texte, généralement un manuscrit. Les techniques de

l,imprimerie et de la gravurà ont fait presque disparaître I'enluminure. Toutefois, il

existe quelques livres imprimés qui en sont ornés'
La Calligraphie: La calligraphie est, étymologiquement, la belle écriture, l'art de

bien former les caractèrei diécriture manuscrite. Ce mot provient des radicaux grecs

ràÀÀoç (kâllos, << beau ») et ypo<peîv (grapheîn, << écrire »)'
La Céiamique: Le termô céiamique provient du grec ancien rèpopoq, kéramos («

terre à potier >>, << argile >>), c'est ia technique qui permet de confectionner un objet

en argile cuite.

j*'*&

Peinture : La persistance & la Photo . Sculpture : Alexandr Mi

mémoire (1931),Salvador DALI Sculpture From Burning Man 2015 Addresses
The Painful Truth About Human Relationships

Photo 28. Calligraphie :de Julien
Breton-Kaalam

source : Les arts ptastique, peinture, sculpture, miniature, céramique- site web (www'wikipédia,com)

42

x'



PROGAMMATION

à,,1] alrlr( \q,,-é\ (,{.,1.ir") .

oesign à-én"g"ment: (ou design d'intérieur)Le parcours des différentes étapes

de réalisation d'un projet de modificàtion ou de rénovation de l'aménagement

inie.i"rr de tout édificâ, peu importe sa vocation, sa superficie ou sa valeur, constitue

le champ d'activités du designer d'intérieur'
Design de mobilier : activité de conception de mobilier de maisons, des

équipéments recevant du public, des équipement urbain avec choix des matériaux.

festtrétique et le fonctionnel, attractif, séduisants, mobiles, confortables et peu

encombrant sont les maîtres mots d'un mobilier réussit.
Design graphique: est une activité de conception visant à mettre en oeuvre et

coordonnér la réalisation d'une communication visuelle combinant image et texte, sur

imprimé ou sur écran.
Design de produits de consommation: conception de nouveaux produits de

consommation en tenant compte à la fois des contraintes technologiques,
ergonomiques, esthétiques, sociologiques et économiques. Dans la phase de

conception d'un Projet.
Design de mode: détermine les lignes, les matières et les coloris de collections de

vêtements, de tissus ou d'accessoires. Il peut également intervenir dans des

domaines tels que I'environnement de la maison (arts de la table, tissus

d'ameublement), I'industrie automobile ou les cosmétiques.

r
,il

lL

Photo 29. Aménagement d'interier (source for-
interieur.fr) spire.com)

30. Art graphique Photo 31. Design de mode (source
pinterest.com)

. '; , ,,. . ,, , .. ,: . .,. Cette fonction conditionne l'articulation entre le dehors

et le dedans, elle est considérée comme étant le premier palier que rencontre le
visiteur, elle devra refléter une image accueillante visant à l'encourager à fréquenter
ce lieu, elle regroupe les activités suivantes : information & consommation

traditionnellement l'espace et le temps où des objets d'art rencontrent un public

(spectateur). Une exposition est souvent temporaire, s'achevant à I'issue d'une
période déterminée, par opposition à une exposition permanente qui présente des

collections sans limite de temps. Une distinction importante existe entre les

expositions où les æuvres sont en vente (galerie), et celles où elles ne sont pas en

vente (le cas de l'école).
'i : i :i. : '- : , L ensemble des activités exercées par des

administrateurs dans le cadre de la gestion de l'etablissement, on distingue deux
niveaux de gestions : la gestion interne :direction générale, administration générale,

diffusion & communiCation; et la gestion externe : pédagogie & recherche.

Source : site web, design. www.For-interieur,fr
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PROGAMMATION

3.2. Les références, analyse des exemples'

} ECHELLE NATIONALE

TSBA W sbeaw*-atts d'fulgew

HTSToRTQUE
L'école des Beaux-arts d'Al9er est un établissement post-bac se situant au coeur '
de la capi tale (Telemly, Alger). Il ProPose des formations d'une durée de cinq ans

en peinture, sculpture, céramique, miniature, design graPhique et design

aménagement L'entrée princiPale se fait sur concours. Un di plôme d'études

SU érieures artistiq ues dans la filière concern ée sanctionne les études

T

@&

I

&:\\
\\

È*
§- Ê., û.rÿ,
ii I'

:

Photo 32. La Paul Belmondo dans la cour de l'École des beaux-arts d'Algere

ECHELLE INTERNATIONALË

Wæælæ d'awË, qq Læ ÇomææpË »»ffi
La nouvelle école d'art du Calaisis << Le

Concept >> est un équipement culturel
de communauté d'agglomération qui se

trouve dans une région historique du

nord de la France- Le Calaisis. Cet
établissement, installé depuis près de

90 ans rue des soupirants, a déménagé
à la rentrée 20L4 Pour mieux se

réinventer et se diversifier.
Cette école sensibilise et initie des
élèves adultes et périscolaires (enfants
& adolescents) aux arts plastiques &
visuels sous toutes leurs formes.

s-.

ESBA (sigles) : école supérieure des beaux arts dAlger'
éiir|'t éit"'*"b (wikipédia.com), l'école supérieure des beaux'arts d'Alger'

source : site web (www.ecole-art-calaisis.fr), école d'art du calaisis « Le concept »

d'art et design laisis, France
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3.3. ConÇepts retenus.
Ecole supérieure des beaux arts d'Alger: perméabitité des espaces et fluidité de

la circulation dans l'école, présence, d'ateliers de peinture avec vues sur mer,

détachement de l,administration de l'enceinte estudiantine, privilégier des cours

extérieurs et espaces verts (jardins), structure en béton armé'
Ecole d,art le calaisis le.i-coNcEPT >> : Organisation des disciplines autourde
pôles. Les jardins et les patios constituent des apports remarquables, qui permettent

d,irradier une lumière douce - en profondeur - à l'intérieur de l'ensemble du

bâtiment. Tous les ateliers bénéficient ainsi d'une façade complète en lumière

naturelle. Le cuivre pour ses qualités intrinsèque de matière naturelle : éclat

luminosité, réflexion, patine... mais aussi pour son exceptionnelle durabilité qui en fait
le matériau roi des couveftures , des plus grands monuments publics'

3.4,Définition du programme type (voir annexe)

4, Equipement obiet
4.1. D nition du o oramme du Droiet

Pu blic Semi-privé

a. Organigramme fonctionnel
Privé Privé Privé Privé

Gestion externe Formation Echange
1488r;r2 4260nr2 2?74m2

Accueil
Information

1280m2

Restauration
1600m?

Hall de
circulation,

accueil
réception,
es pla n ade

655m2

Pédagogie
3B 1m,

Direction
générale
543 m2

Êntité des
arts plastiques

& appliqués
4260m2

Auditoriums
540m2

Restaurant
de l'école
1600m2

Espace de
consommation

200m2

Adm inistÉtion
générale
553m2

Espace
étudiants

84 m2

Espace
détente
725m2

salle
de conférence

145m2

Diffusion
L communicatior

392m2

GOGAL 14823m'

salle de
projection

& d'échanges
2 80m,

Terrasses
925m2

Logistique : 140m2
Parking : 3400m2

Figure 35. Organigramme fonctionnel

source : Rédigé par l'auteur, conclusions faites suite à l'analyse des exemples détaillée et le programme type de l'équipement (voir

annexe)
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4. Aperçu micro-environnemental (proiet)

4.1.
1,1. La constitution de l'idée: Ies éléments de référence.... .."46

a. Le site: le Projet répond a quels besoins du site

b. Le confrontation du programme au

c. Les
2. L'idéation: concePts et

2. Identification et mise en scène des
1. La traduction sPatiale des

3. qc
1, L'idée fédératrice
2.Les étapes de

4,2. Spatialisation &

1. Subdivision
a. DescriPtif fonctionnel des
b. répartition des
c.

2. Langage des façades..'... """62



Processus
de concePtualisation

1. Gros oeuvres

2.
a. Les poteaux & les

3. Les joints de ruPture
4. Les
5.
6. les escaliers et ascenseurs

a. Les escaliers
b. Les
c.

2. Seconds (Euvres
1. Le vitrage
2. Les cloisons
3. Les faux Plafonds
4. Les revêtements

a. Revêtement de
b.
c. Revêtement

1-Les locaux
intérieur
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4.3 La dimension durable
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a.Ciblel:Intégration harmonieuse
b. Cible 5 : Gestion de l'eau, récupération des eaux
c. Cible 8:
d. Cible 4 : Gestion de I'énergie :

e. Cible 12 : Conditions sanitaire



CONCEPTUALISATION

e rc ro (projet)
d c ti ô n *

I n a
L r o

La concePtion a rchitectura le commence par la production d'idées et continue avec

leur transformation iusqu'à ob tenir le résultat final. La créativité tient une part

fondatrice dans le travail de conception.
La créativité s'étend sur deux volets :
Synthétique : incorpore les connaissances mathématiques sociologiques &

technologiques
Continue &. cumulative: renouvellement du processus.' éclairage théorique +

expérimental.

Figure 36. Le concept résultant de l'environnement
naturel & socioculturel

Canaux tangibles : Utilisation des CBR*, les tendances et les mouvements,

méthodes géométriques.
Canaux inta ng iblei laasttaits) : raisonnement analogique, métaphorique,

technique de vice-versa, le canal des transformations, concepts'

t. La constitution de l'idée
Elle se fait sur la base d'une connaissance de l'environnement et des besoins (cités

précédemment).

Figure 37. Plan du micro-environnement 1/500

Lors de cette étape du travail. Il est nécessaire de se questionner:

a.Leprajetrépondàquelsbesoinsdusite?
Introduction, cours de théorie de projet -la conception architecturale- 3ème année architecture (EPAU)

Constitution de l'idée (auteur)

C ritÈ re sBessinsEnvironnement

{anaux intangibles
de créatirritd

f anaux tanqibles
de créatirrité
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CONCEPTUALSATION

Hypothèses:
. Le projet vient en réponse au manque d'équipements culturels de formation

a rtistiq ue.
. Il est influencé par le caractère du site'
. Affirmation des éléments d'ancrage sous forme d'éléments catalyseurs des

équipements pre-èxistants : équiiements.éducatifs- Jardin Bizot- Place Tout' Ré-

interprétation de la nature dans la ville/ ré-interprétation de l'histoire dans la ville'

Comment réoondre aux bes.oins ?
. Co"t't*té des tracés géométriques & morphologiques du contexte'
. Prise en considération de l'ancien tracé.
. Interprétation d'une place jardin (en continuité avec jardin Bizot) accueillants les

étudiants du lycée lbn Rochd & de l'école d'aft et de design (le projet) -

Extériorisation de la Place.

TI
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I
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Le projet vient s'imPlanter dans une zone à caractère éducatif (présence du lYcée lbn

Rochd, école Ben Merah). Son Prog ramme répon d à une carence fonctionnelle

spécifiq ue dûe à l'insuffisance d'équipements artistiq ues de formation dans la ville de

Blida . I I s'inscrit dans une optique de développement durable avec l'intégration d'une

place jardin (linéaire)x, continuité physique du jardin Bizot (permanence historique).

D'après la référence stYlistiq ue de ces deux éléments de permanences ( Lycée Ibn
Rochd, 'TOUT' les administrations- P lace TOUTES ),on distingue une typologie

majeure régie Par Pl usieurs caractéristiques qu i seront ré-interprétées dans le projet

Typologie Haussmannienne : Les principales ca ractéristiques des îlots haussmanniens

sont : !'interiorité d'organisation interne, la massivité et la rYthmique des

façades. Ces organisations seront développées dans le projet.

Photo 36. Façade LYcée Ibn Rochd Photo 37. Cours intérieure du lycée Photo 38' Façades (Place Toutes)
Ibn

Rythmique (façade), la répétition créant un rythme dans la composition de la
façade, basée sur l'ordonnance et la proportion.
tniériorité (patio), organisation spatiale introvertie, jeu de plein et de vide pour

la passivité du volume, inversement de la façade intérieur vers l'exterieur et
l'exterieu r vers l'i nterieur.
Massivité (architecture), monumentalité de l'édifice infra structurel, architecture
lourde aux éléments épais et en ensaillis fédérants une image spectaculaire de
l'édifice dans la ville (perception visuelle de l'édifice dans la ville).

Informations tirés de l'analyse précédemment (chapitre I et II) faite sur la ville (observations, analyse, déduction)
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Les Concepts à reinterpréter

Photo 39. Façade Ibn Rochd Photo 40. Cours du

Massiv

Photo 41. Rue T. Slimane

Juxtaposition du
bâtiment massif au
bâtiment vert (légèreté/
dématérialisation ).

t: Intériorité

Reinterpréter la rythmique de Réinterpreter les cours

t. fu'ude du Lycéê Ibn Rochd intérieures par des patios

pu,. i" concept fractal jardins à l'intérieur du projet

àans la façade du proiet. (création de poches vertes)'

:a, {,'

Tt

2. L'idéation : ConcePts & PrécePts
t-u R"int"rprétation les Permanences du Contexte dans une architecture
contemporaine.
Concepts maieurs
1/ Le alisme
L'architecture contextuelle est un principe de conception dans lequel la structure est

conçue en réponse à son environnement urbain et naturel spécifique.
Dani un sens architectural, le contexte peut être défini comme donnant un sens aux

différentes parties d'un bâtiment en faisant référence à son environnement plus large.

. Une articulation spatiale avec le contexte urbain.

. Un lien virtuel entre la matérialisation et la dématérialisation.-Continuité des tracés

géométriques et morphologiques du contexte.
. Remonter l'ancien tracé du tissu historique.
. Référence au contexte par les manipulations géométriques sur les axes majeurs du

quartier à travers les prolongements et les tracés des parallèles,
pport de l'édifice avec son environnement.
ect de la topographie avec une bonne intégration du projet dans le terrain

Photo 42. vue aérienne, ambassade de g

France

Le ra
Resp,

Source : Rédaction de l'auteur

rèce en Photo 43. vue aérienne, ville de cas d'étude)

4B
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2lConcept de Plactiarclil
La Place Linéaire et La Place Jard
*De la place introvertie à la Place

in: une liaison de continuité entre la ville et le projet
extravertie xDu jardin clôturé au jardin ouvert

Photo 44-45.Le jardin éphémère, place de Stanislas, Nancy, France

ique , Paris, France

3l--Çexcegt de Perméabi lité
C,est un processus selon lequel un espace doit être ouvert aux passagers pour passer

d'un point à un autre à travers plusieurs accès définis et visibles.
La perméabilité physique : - Traitement de l'entrée

- La percePtion de l'esPace
- DireCtiOn VerS l'eSpaCe VOUIU (généralement vers un espace public)

La perméabitité visuelle:
ta ierméabilité (porosité) est la dématérialisation pixelisée ( les potentiels de porosité
peimettent un eiiet de pixellisation) ,son impact est visible au niveau de la façade (la

trunrpur"nce de l'édifice et le choix des matériaux (verre , façade en cuivre, double
peau "'etc)) 

act6 àta rrille ..ômme rrne ,nité nar r îlotsLe projet est connecté à la ville comme une unité par sa connexion aux
avoisinants.

5êoçrl, 1x3 krt
Æ
ü .§üÇrc Sü'3rn

Figure 38. Urbanisme à Séoul

Source : Rédaction de l'auteur
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CONCEPTUALISATION

Concepts de surdétermination

1/La Flexibilité
Cbst une architecture qui s'adapte au lieu de stagner, transformer les données du site

aux données de base du projet ,elle est implémentée sur un socle technique qui

facilite I'intégration et les difiérents types d'interfonctionnements, y compris les accès.

Larchitecture flexible s'adapte aux nouveaux usages, répond au changement plutôt
que de le rejeter. Elle est mobile plutôt que statique. C'est un concept innovant,
iàterdisciplinaire et multi-fonctionnel qui, par conséquent, se situe au cæur des

questions de créations contemporaines.
Analyser comment elle est conçue, dessinée,
faite et utilisée nous permet de comprendre
cette capacité à résoudre les problèmes
actuels et futurs liés aux évolutions techniques,
sociales et économiques.

Oscar Niemeyer a utilisé le concept de la
flexibilité dans ses ouvrages.

Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares
(1907-2012) est un architecte et un designer brésilien'

Il est un des plus célèbres architectes brésiliens.
Son æuvre, qui s'inscrit étroitement dans
le mouvement du style international, tient une place

majeure dans I'histoire de l'architecture moderne,
Il a reçu le prix Pritzker en 19BB et a été fait
commandeur de la Légion d'honneur en 2010.

Espace public, Entrée, modules,

Modules, articuiation tran'le

des espaces

Photo 48. Oscar Niemeyer le siège du PCF

à Paris (1965), place du Colonel Fabien.

t c"( ,.*nao nf'to 4ta de.'.t 4oùl§*

*r{

Photo 49.

Cours jardin- place

verte- a spi rateur irert-
Jardin clôturé- ouvert

LA PLACE JARDIN, TINTERACTION DESTRAMES

r I N FI N ITE SFATIALE , LE FRACTALE

Figure 39. Tableau récapitulatif des réinterprétations des présences urbaines dans le projet architectura

Source : Biographie Oscar Niemeyer (site web google.com)
Source du tableau : Rédaction de l'auteur

I
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CONCEPTUALISATION

2/ La Transparence
Au sens ProPre, la transPa rence est le caractère de ce qui est transparent, qui se

laisse traverser Par la lumière en la issant voir les formes et les couleurs.trire web, toupie.ors)

Les mots "transparence" et "légèreté" traduisent bien l'effet visuel, depu is la rue on voit tout ce qui passe à l'intérieur,

et vice-versa. "En un certain sens, il fait respirer l'édifice. Le résultat est q u'on est au milieu de la ville, mais en même

temps dans un espace défini. « Lédifice et la ville, explique Piano, se lisent l'un l'autre et dialoguent. »

Ptrôio SO. Le Louvre-Lens. lArt la transparence.

3/ L'abstraction

Ë1. Le Louvre-Lens, lArt de
Montréal.tra nspa rence

ao Ando, Center arts, arcnitecture and Photo 54.lmage art abstrait Photo 55.Image art abstrait
Photo 53.
design (CRGS), Mexico,20 13.

L'art abstrait :Il ne représente pas des sujets ou des objets du monde naturel, réel ou

imag inaire, mais seulement des formes et des couleurs pour elles-mêmes. Le peintre

Vassily Kandinsky est considéré comme son fondateur.
L'art abstrait est l'une des PrinciPales tendances qui se sont affirmées dans la

peinture et la scu lpture au XX ème siècle.
un élément f ractaLe P rojet comme

Le fractal : Se dit d'une figure géométrique ou d'un objet natu rel qui combine les

ca racté ri stiq ues que voici. Ses Parties ont la même forme ou structure que le tout, à

ceci près qu 'elles sont à une échelle différente et peuvent être Iégèrement déformées.

Sa forme est, soit extrêmement irrégulière, soit extrêmement interromPue ou

frag mentée, quelle que soit l'échelle d'exam en. Il contient des "éléments distinctifs"

dont les échelles sont très variées et couvren t une large gamme.

Photo 57. Richard Mier, L
2003.

ise de lubil , Rome

56. TED er Vi opping M

Ababa, Ethiopia,2013.
Photo 53.Nicolas desma zieres, Anouk Legendre,

Source des définitions (site web wikipédia.com)

Nanterre Appartement Block. France, 2OL2'
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CONCEPTUALISATION

Concepts majeurs

Contextualisme Place fardin Pernrêabilitê

Concepts de surdétermination

T

n

In

proj
255

270

volume

Tayeb Slimane

Place Toutes

l
C
ô

=
J
d
o
aq
@
o
o

3

!oo
9
a
o

Lycée Ibn Roch

Avenue

flexibilité Transparence Abstraction

Concepts maieurs

!"^/Le contextualisme
. L= p.ft t",ticute Oans son contexte urbain (alignement à la voie' alignement pa

ruppo.t au cadre bâti, épouse la forme du terrain)'
. Continuité des tràiàé géométriques et morphologiques du contexte (jardin bizot,

place toutes, lYcée Ibn Rochd).
. brise en considération de l'ancien tracé du tissu historique.

Figure40.Projetdecaractèrecontextueletsingulier,quis'efforce
l'urbanisme

Source : Rédaction de l'auteur
Schéma effectué Par l'auteur

de récupérer le dialogue entre l'architecture et
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CONCEPTUALISATION

2t nceDt d Dlace i rdin
Relation avec les éléments d'ancrag
continuité entre la ville et le projet
extravertie (place du projet) *' ":; '':

e de la ville (place toutes et jardin bizot)' Une
*De la place introvertie (place toutes) à la place

rdin clÔturé {jardin bizot) au iardin ouvert {jardin

du projet)

3/ Concept de Perméabilité
Elle est garantie dans le projet à travers les différents accès et sa connexion aux îlots

avoisinants comme une unité.
1. Accès du personnel (protocolaire) 2, Accès des étudiants

3. Entrée du parkinq 4' Sortie du parkinq

Figure 41. Concept de place jardin (urbain & projet)

Figure 42. Concept de perméabilité dans le projet'

Source : Rédaction de l'auteur
Schéma & croquis effectués par l'auteur
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CONCEPTUALISATION

1/La Flexibilité
Conception d'une
s'intégrant harmo

architecture contemporaine, flexible dans ses formes et concepts et

nieusement dans l'uibain (en relation avec les ancrages de la ville)'

Ëes{a d'ar* et dcsrgn, Stida
Fraieü de lioison *'ü d'oecrorâege

f-u Rrdrûarprdücüian à* l'aneisr dens /c reuvcsLl
rïlor,runre*È ucrù. - Ftror* Jordræ

À',

Plæeetba
Patrirt-aîn*.

Lycée lbn Ël R.oched
lTlonumenb floÈi lnfrosëructurel

Jardin BIZ0T
J-g ,ÊJsÈUre

fË I

It
t

bL
ï

C

Figure 43. Schéma de PrinciPe de la flexibilité

2/ La TransParence

Figure 44. Croquis du Premier jet

Source : Rédaction de l'auteur
Schéma & croquis effectués par l'auteur

(façade principale du projet)-Transparence
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CONCEPTUALISATION

3/ L'abstraction
-La perception introvertie de l'art dans la société. Le jeu de volume en façade régit

par des éléments fractales, vient en réponse d'e.xtraversion' Le mouvement aléatoire

des volumes entre pf"l. eivides (jardin vertical) simule la tentative d'extraversion

(affirmation urbaine)
lôpposition des façades : Ia façade du proiet vient en oppos

structurel uu". ,", caractéristiques : dématérialisation, legel

uivretti" et abstraction conceptuelle et visuelle'

ition au monument infra
reté, jeu de Plein et vide,

t'-@Il_-%a

Figure 45. Croquis du Premier jet (façade pri ncipale du Projet)- éléments fractales

3. Formalisation
1. Uidée fédératrice :

. Urbaine : Fusion de trames

La fusion de la trame
verte oardin bizot,piémont de la montagne de Chréa) êt
de la trame grise 1ta ville dans toute son urbanité)'

L'idée fédératrice vient de la fusion de ces

deux trames pour faire émerger un bâtiment
vert, une réintérprétation de la nature dans
la ville.Une idée qui vient en thérapie à la
pathologie citée précédemment dans
l'analyse.

Architecturale : Fusion de trames
Au bâtiment infra-structurel au

traitement continu et transparent

Du bâtiment massif avec traitement
rythmé et discontinu.

Source : Rédaction de l'auteur
Schéma & croquis effectués par l'auteur
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CONCEPTUALISATION

L'alignement corresPond à la
détermination de l'implantation des
constructions par rapport au domaine
public, afin de satisfaire aux soucis
esthétiques, urbains, de salubrité, de
sécurité. Les constructions nouvelles
doivent s'établir à la limite du trottoir
ou de la chaussée, ou respecter un
ceftain recul, qu'ils déterminent, cela
permet de générer un paysage urbain
correspondant aux modes
d'urbanisation souhaités et existants.
L'alignement ainsi défini est un
concept d'aménagement sans lien
avec la notion juridique.

Le Prolongement des lignes
directrices du bâti monumental
infrastructurel dans le projet (lycée
Ibn Rochd, permanence historique)
matérialise l'accès à l'équipement
(deux accès: accès principal+ accès
protocolaire).
Le percement ou la dématérialisation
du bâti génèrent des vides au rez de
chaussés (porosités intérieurs,
poches vertes) et incite à la
conception d'éléments architecturaux
au niveaux de la toiture pour marquer
le geste.

re de formalisation

2. Percement,
p ro I o n g e m e nt d es I i g n qs--d i rectri ces d a n s l'u rba i n

l.Aliqnement,
à l_a voie ul:baine

re

Source : Rédaction de l'auteur
Schémas effectués par l'auteur
Légende Figure 44 : H1 : entre R+5 (1Bm) et R+7 (24m)-Cité Le Qods / H R+4 (19m-le projet)/ H2 : R+1 (8m-Lycée Ibn Rochd)

56

af

<§

!



SPATIALISATION

2.Les étapes de formalisation

3.Transposition de la Place,
place- linéaire avec recul urbain

Transposition de la place introvertie -
place Toute- à la place extravertie-
place linéaire du Projet. Le recul
urbain, laisse place à un jardin linéaire
venant s'introduire dans la ville et
rappelant la verdure du jardin Bizot
(permanence historique), une vraie
source d'oxygène pour le quartier' La

largeur de la place linéaire/jardin
linéaire, représente le 1/8 de la place
Toute et s'étend tout au long de la

façade principale du projet. Ce recul
profite aux équipements avoisinants
procurant un esPace de
regroupement, un espace de vie et de
partage pour tous.

formalisation de la

4.2. Spatialisation & technoloqie
2.1. Spatialisation

1. Subdivision spatiale
a. Descriptif fonctionnel des espaces

Place jardin;
Ct51 ," l.rdin urbain de forme linéaire. Il représente un lieu de rencontres et de

."grorp"rents des étudiants de l'école d'art & design avec les lycées d'Ibn Rochd

Cel derniers peuvent quant à eux profiter des expositions artistiques ouvertes au

public et découvrir le monde de l'art.

F-artsing:
ar une rampe Il se développe sur un niveau au sous-solLaccès au parking se fait P

peut contenir jusqu'à.....P14
de service regroupe les loca
principaux permettent la rel
3.06 m pour le Passage des
consommations de l'école

ces, dont des emplacements pour handicapés. Un espace

ux techniques , 3 escaliers de secours et 2 ascenseurs
ation du parki ng avec l'équipement. La hauteur est de
poids lourds venus alimenter les espaces de

RSe (m*veæa.r de référearcæ *S'SCIm] :

L1*plartat'r.r du projet respecte la topographie du terrain. Une courbe de niveau

traverse le projet et gênère une différence de niveau de 03 mètres avec trois plate-

forme reliées par Oeirampes (niveau de référence +0.00, niveau -O2.00m deuxième

plate-forme, niveau -03.gbm tioisième plate-forme), Ses deux accès (accès principal

et accès protocolaire) assurent la fluidité de l'équipement et sa capacité à

communiquer avec les différentes parties de son environnement. Parmi les grandes

entités faisant la lecture du projet, on note : le hall de circulation et de regroupement,

le hall principal de l'école et le bloc administratif'

Source: Rédaction de l'auteur
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SPATIALISATION

:E§pagelq r.y3 !1!-m a i eu r :

Ni".are..éféren"êîOogm, première plate-forme: circulation verticale principale (4

ascenseurs, 1 escalier), espace de regroupement et détente'
Niveau -O3.OOm, troisième plate-iorme: il comporte la cafétéria de l'école et sa terrasse

-Hall d'artiqulation:
-N'-ea, de-refere.nce +O.OOm, première plate-forme : espace fusionnaire, constitué d'un

espace de détente et un espace pour les stands périodiques)'
-Ni,reau -O2.OOm, deuxième plate-forme : il comporte un espace d'exposition temporaire,

un jardin d'exposition, deux salles d'informatique (spécialité design graphique), 2 escaliers de

secours ainsi que des sanitaires.

:Esp_ace sery. ant gÇcgnd-aire:
-ffiilâü d; iéiêiânce +o.oom, première plate-forme : constitué d'un accès protocolaire

et d'une circulation verticale pour le personnel (1 escalier & 2 ascenseurs).

-Bloc administratif :

-Niveau de référence +O.OOm, première Plate-forme : on retrouve une galerie

les esp

commerçante s'étalant sur une partie de la façade principale (accessible de l'extérieur) ainsi

que les espaces de la gestion interne de l'école (pédagogie et recherch e

conférence.

R*1 (niveau *4.OBm) :

t_a iuOOiuision spatiale dans ce niveau se fait selon un jeu de

de vides (vide sur le hall d'accueil,les jardins, les patios, la m
d'éxposition du RDC). Ce niveau englobe:

-Le pôle des 1ères années (tronc commun)

-Le pôle miniature (2ème,3ème et 4ème année).

Ces derniers ont un espace de détente en commun, accessible par des parcours

autour de mezzanines assurant la perméabilité du flux. Cette organisation spatiale

fédère une mixité contribuant dans la dynamique sociale et intellectuelle.
L,entité de la gestion externe: constituée de la direction générale, les marchés

publics, les affaires juridiques & la diffusion et communication. Chaque fonction

regroupe un ensemble de bureau assurant la gestion de l'équipement'

R+2-(Niveau +O4.§8 m):
.Le pô!" d"" 

",ts 
appilqués: concepteurs en art et industrie (C.A.I), design

graphique (D.G), design de produits de consommation (D.P.C)
-pOie des arts plastiques : (2 ateliers de céramique)
(2ème, 3ème,4ème et 5 année).

Le jeu de niveaux et de volumes dans l'équipement n'est pas le fruit du hasard mais

celui d'une volonté de créer un espace scénique pour les utilisateurs (étudiants,
personnels).
Le retrait effectué en plan et en façade sur le bloc administratif octroie à l'édifice un

àspect de légèreté et havorise la création d'un espace extérieur pour les étudiants en

art et industrie (C.A.I).
Ces derniers détiennent également un espace de détente en commun.

Source: Rédaction de l'auteur
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SPATIALISATION

e@:
-L. pô!. de" aiti plastiques & appliquées : peinture, design de mode (D'M)
(2ème, 3ème, 4ème et 5 année).

La subdivision spatiale dans ce niveau se fait également selon un jeu de pleins (les

espaces) et de vides (les jardins, les patios, les mezzanines sur l'espace d'éxposition
du RDC).
-Le pôle des arts plastiques (peinture et céramique): Ces espaces nécessitent des

espaces extérieurs et des fours pour la conception de créations artistiques en terre ou

en céramique.

R*4 (niveau *16.OOm):
If Côùionne la partie supérieure de l'équipement avec une terrasse accessible et
fonctionnelle. Sa position stratégique profite d'une vue sur le Mont Chréa au sud et sa

partie Ouest donne sur le jardin Bizot.
-Les vides sur les patios et les jardins intérieurs (ouvertures zénithales) contribuent à

l'éclairage et à la ventilation de l'équipement. On retrouve en juxtaposition du

restaurant le pôle d'art plastique spécialité sculpture.

b. Loqique de répartition des espaces
1 Répartltian des fanctioils mëre

meres

Uécole d'art et design est un lieu de savoir et de partage. Un lieu de vie ou
interagissant des individus aspirant à la beauté et à l'évolution des esprits' Elle

s'adapte au lieu et au temps tout en gardant son identité fonctionnelle. On y retrouve
des espaces de rencontre et de détente pour les artistes et les curieux. Des boutiques
sont mises à disposition pour l'achat du matériel artistique. On retrouve également
une salle de conférence pour les externes et les internes, des ateliers de travail, des

salles de courS, des salles d'informatique, des auditoriumS, un grand espace
d'exposition, une cafétéria, des jardins et une administration pour gestion de l'école.
-Les espaces intérieurs sont organisés en entités 3 servantes & 2 entités servies
attribuant une lecture correcte.

mères sont regroupées selon les espaces suivants :

lation et de regroup€ment : Il se trouve au niveau du RDC (+0.00)
u'a la cafétéria (plate-forme -3.00m). Il représente le lieu de réception
invite SeS usagers et utilisateurs à flâner tout au long d'un espace

Source: Rédaction de l'auteur
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SPATIALISATION

donnant sur les jardins &
-Hall principal de l'écol
fonctions de l'école. Il est

l'espace d'exposition.
e : connecté aux 4 étages, il représente le coeur des
constitué des ateliers, des salles de cours et des espaces de

détente. Uensemble est agencé de telle manière à favoriser l'échange et la
communication entre les étudiants des cinq niveaux.
-Le bloc administratif : organisé sur deux niveaux, il regroupe l'ensemble des

bureaux de gestion et se coÀnecté hiérarchiquement aux autres espaces de l'école.
-i-*: l.***t*r:ÿ*:rt i Il se situe au 4 étage et se juxtapose au pôle de sculpture. Sa vue

imprenable sur le Mont Chréa lui confère un statut d'espace de vie et de détente.
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2 Répartition du pr§gramme

Rsstâuranl dè
l'éæle

Cuisine

Stockage

H
rffi
:

I
I

L.:-i

I

1..:.,1,....:.4

re

Terrasse
accêsslble

Vesliaires &
podium

Saug
d'êxpositiôn

Sâlle ds
projection ôt
d'échanges

Télrassô jârdin

Sâllês de corirs

Ateliers

Sallss
d'infolmâtiquê

Esplânâde
surélevée

Espaco dê
regroupêmeni

Espace détente

Administratiôn

Jârdins

Auditorlum

Sanitâi16s

Espac§
âmbiânt

Hall dG
circulêiion
Espacê
d'expôsition

Aôcueil êt
réëôptioô

Vide sur RDC

ItsDC

§,orts-sol

Figure 51. Schéma de répartition des espaces

Source: Rédaction de l'auteur
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S P A T A L S À T o N

-Une partie de l'entité du RDC : PUBLIQUE - salle de
conférence , espace d'exposition, espace de regroupement,
parking, la place jardin

-Une partie de l'entité du RDC, le R+l jusqu'au R+4 : PRIVE -ateliers, salles de cours, bureaux, espaces d'expositions pour
les étudiants, espaces de détente et de regroupement,
auditoriums, restaurant de l'école, les salles d'informatiques.

rf:
,,ll:ll|',ii:,,,t:,tl:

Flgu.ê 52. Schéma d organisation spatiale des sntités

c. Svstème distributit '"""::'t :' t': ':''::' :' ' :::! :

-Deux accès à l'école : un accès principal pour les étudiants (face
à l'entrée des étudiants du lycée Ibn Rochd) & un accès
protocolaire (entrée de service, face à l'entrée de service du lycée
Ibn Rochd).
-Un grand escalier et 4 ascenseurs assurent la circulation
verticale dans le hall de l'école (du RDC au R+4).
-Un escalier et 2 ascenseurs de service (enseignants) assurent la
circulation verticale (du RDC au R+4).
-Deux rampes d'accès pour les PMR assurant la circulation entre
les différentes plate-formes du RDC. (+0.00, -02.00, -03.00)
-Deux rampes d'accès mécanique se trouvent à la périphérie nord
de l'école assurant l'entrée et la sortie des véhicules au parking
(niveau sous-sol-05.00).

sm{:{J&§T',r*

-Le hall de l'école: un escalier de secours et un monte-charge
assurent la sécurité (du sous-sol au dernier étage).
-Le bloc Administratif: un escalier de secours et un monte-
charge assurent la sécurité des deux niveaux de l'administration
(sous-sol, RDC, Rt1, R+2).
La salle de conférence comporte deux issues de secours.
-Le restaurant: un escalier de secours et un monte-charge.(du
sous-sol au dernier étage -4ème étage-)
-L'auditorium : il s'organise sur deux niveaux et comporte deux
escaliers de secours,

ô nr Porte ç.1 Parking .','" Jardin Accès'f 
Accès piéton [-E coupe-feu l* souteriain . " ,inté.ieur mécanique ;-l Rampe Ascenseur

L ria Issue Circulation ^ Vue lardin Monte-(} pr',ra Ë4I d" .".ou., j" horizontale I intéressante Escalier ......! intérieur W charge

HI

^
m
I

ia

53. Schéma du système distributif

[*ffi Kffi §I
A À .;i/^ l

sôurce: Rédadion & schéûatisation de l'auteur
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MODENATURE FUSION

Figure 58. b placejardin

Fisure 57. Le fretrl

U TOILE ABSTRAITE

OYNAMISME TRANSPARENCE

*
ta

ôü{i

!p* facade -§tid--§ges\- ;- Le, ÿra-ü*L

Le style général du projet est d'une architecture régulière
et légère.

Matériaux : Revêtement en céramique, vitrage, peau en cuivre
(division de la peau en cuivre en deux parties pour célébrer
l'entrée principale et l'angle du projet)'
Paroi en double façade perforée par des éléments en saillis
(fractal vert) donnant l'effet d'un tableau abstrait .

Intégration de brise-soleil (tiges de cuivre)
-Structure apparente pour la légèreté du volume
(contreventement en X)
La toile abstraite: Inspiration de la thématique et solution pour
l'orientation de la façade.
Fractale : nommé le fractal vert avec l'intégration de balcons
végétalisés, donnant au projet un aspect de jardin vertical.
Transparence : La continuité visuelle au travers de la façade
principale invite la nature de la place jardin à rentrer à l'intérieur
du projet. Une double paroi ventilée munie d'une tôle en cuivre
perforée est conçue de telle manière à laisser passer la lumière
sans absorber la chaleur.
Les deux accès principaux sont marqués pour rappeler l'echelle
humaine.
Dynamisme : Le cuivre en façade se caractérise par ses nuances
changeantestout au long de la journée. (image dynamique).
Fusion : Ce sont les traitements qui permettent de lire les
fonctions à travers les façades. Le dégagement effectué à droite
de la façade (avec structure apparente), permet de lire un
changement de fonction (fin du bloc administratif).

!.æ fAçpde ftfird i La, fû4,e4,€, **c,la,nvq,'u.*
La façade technique se compose de trois blocs séparés par les
escaliers de secours et les sanitaires.
Modénature : Des éléments assemblés (balcons des ateliers).
Le plein et le vide.
Fusion : Type d'ouvertures selon la fonction des espaces
intérieurs : les salles de cours ont des ouvertures régulières,
les ateliers ont une première façade transparente et une
deuxième façade parée de tiges de cuivre.

Lqfa§sd€ Ou-gst:
Terrasse végétalisée : Accessible, pour créer une relation
visuelle avec le jardin Bizot
Structure apparente
Modénature : Des éléments ensaillis représentent l'auditorium
(s'adaptant à la pente du terrain).

Figur. 55. La

source: Rédadion & schématisaüon de lbuteur

56. La faFdB Ousst
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Flluc 59. Z@ sur un frâdâl
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T E C H N OL OGIE

2.2. Technologie
Xmtv*dqsct$*§§
L,aspect technologique est un élément déterminant du fonctionnement, les ambiances et

la piofondeur deJespaces. La structure représente le squelette du projet, de ce fait elle

doit être réfléchie en même temps que la conception des espaces pour participer dans le

renforcement de l'idée du Projet.

Choix du tyPe de structure
ACIER: c'est un rernarquaOle matériau de construction, qui peut supporter les charges

les plus lourdes et couvrir avec des sections réduites des portées immenses.
, iystème : poteau poutre contreventé par un dispositif d'élements structuraux sur les

façades et les planchers.

LOGIQUE STRUCTURELLE
te projet est de forme régulière et se compose de 4 parties plus ou moins similaires

séparées par des joints de dilatation.
: ellé est de forme rectangulaire, elle se compose de trois trames. SonPart L

orientation favorise l'organisation des bureaux et de la salle de conférence au RDC

ainsique les espaces destinés aux étudiants dans les niveaux supérieurs.
: elle est de forme rectangulaire et se compose de quatre trames, SOn

orientation favorise le dégagement de l'espace d'exposition au RDC et des esPaces de

circulations aux niveaux supérieurs
Pa e3 elle est de forme rectangulaire et Se compose de quatre trames' Son

orientation favorise l'organisation des jardins intérieurs et des espaces de

Pa 2

regro
. Parti

upement dans le Projet.
e 4 ; elle est de forme tra pézoidale et se compose dune seule trame, elle

favorise le dégagement de
aux nivea ux supérieurs.

représente la dernière partie du projet. Son orientation
l'auditorium sur deux niveaux et des terrasses accessibles

t2 07

or .. -D! gJ .. -os 98.. .o-e ,- 9e ..

Figure 61. Schéma de la logique structurelle

2.2.1. Gros oeuvres
1. L'infrastructure

Le projet va en longueur et se compose de 4 blocs principaux. De ce fait le choix du

système de fondation s'est porté sur des semelles isolées. Les semelles de fondation sont

en béton armé et sont coulées sur le béton de propreté situé en fond de fouille.

E

Source: Rédaction de l'auteur

ALLAG Sabri, KHELIFATI Reda « L'échangeur du spectacte interactif, au 7er mai ». Diptôme d'état en architecture' option : Projet

architectural en milieu urbain. Ecole polÿtechnique d'architecture et d'urbanisme, algérie. Promotion 2014'2005 63
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1.2. §upet:structu.re
ales-pPleaux

L'utilisation de deux types de poteaux
métalliques :

IPE 5OO pour la structure principale.
IPE 3OO, des raidisseurs Pour les
escaliers.

Le recouvrement des panneaux avec un
revêtement de plaques en aquapanel. Figure 62, Coupe transversale des poteaux

IPE

b, Les poutres
t40

PP i IPE 3OO __-.]9:!ll...*

?otr.fuer.?

t?É. L40Uutilisation de deux types de poutres
métalliques :

IPE 3OO (300x150x7.1) : Poutre
principale.
IPE 180 (180x91x5.3) : Poutre
secondaire.
IPE 14O (740x73x4.7) : Poutrelles.
Elles assurent les portés exigées par la

trame et garantissent la stabilité de
l'ouvrage. Figure 63. Coupe,I poutres & poutrelles'

?oÿ,lTüt
t?E 300

1.3. Joints de rupture

Le joint de rupture a pour rôle de permettre la

surveillance de la transmission d'un mouvement
d'une partie de construction à une autre partie
divergente, guê toutes deux soient en acier ou en

béton.
Il permet donc d'éloigner tout risque de fissuration
d'un édifice suite à la dilatation des matériaux.

Le projet comporte 3 joints de ruptures
séparant les 4 blocs de l'école.

1.4. Les planchers

Le choix du plancher s'est porté sur le plancher
collaborant. Il participe à la stabilité du bâtiment' Par

dessus tout , il permet de recevoir tout type de

revêtement de sol ou d'étanchéité par-dessus le béton,
il permet une facilité d'ajustage avec les dimensions du
plancher et les éléments traversants, son installation
permet le passage de gaines. Il reste étanche et
économique en béton.
Il est acoustique !

Source: Rédaction de l'auteur
Source : joint de rupture, site web (dalle.ooreka,fr)

Joi**dt,
ruïl+&re/

dilatation.

-1- pûrlfl.-r
PP :lE U

---J.

Figure 65. Vue détaillé du p, collaborant.
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1.5. Le contreventement

ure ent en

Sous-sol
Parking

B c,

t1
i 1erétàge Ï

RDC
I

Figure 67. Contreventement en V
renversé

ure 68. Contreventement en
pla ncher

:I
I

'o4, '05 06

RDC

i.@: '

!.:@,

t:

ï'
i

ft

lParking

1er
étage

L,

L'utilisation des contreventements verticaux & horizontaux.
En façade : X et V renversé & en plancher.
Les contreventements horizontaux sont destinés à s'opposer aux effets de torsions dus

ces efforts. Ils assurent la transmission des ondes latérales vers les contreventemen
des plans verticaux. Ceux ci s'appellent également des diaphragmes, lesquels d

être nitrop flexibles, nitrop rigides.
A I'inverse, des contreventements verticaux, ce sont des plaques qui assurent I

dispositif. Elles sont en acier comme pour les contreventements précédents.

1.6. Les escaliers et les ascenseurs
a. Les esca I i e r:-mé,!a1l§-u§§

L'équipement comporte des escaliers à

structure métallique : 3 de secours et 1

d'accès. Les marches sont fixées sur des
poutres porteuses de la trame structurelle.

Figure 59. Exemple d'un escalier métallique

b. Les.ascens.eurs

1.$

1.10

Dans le projet, les ascenseurs
sont en structure métallique.
On retrouve 6 ascenseurs
panoramiques et 2 ascenseurs
remontant du sous-sol (Parking
au RDC) ainsi qu'un ascenseur
assurant la circulation entre les
niveaux de l'administration.
Quand aux monte-charges, on
en compte 2.
MC.1 : pour les ateliers de C.A,I
MC.2 : Pour le restaurant de
l'école au 4ème étage.

c. Les Lnontes charge

oq
c\t

1 000k9-1 3personnes

Figure 70. Ascenseur utilisé dans le projet.

Source: Rédaction de l'auteur.
M.C : monte-charge.
C.A.I : conception en art & industrie.

Figure 71. Exemple d'un monte-charges
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2. Seconds (Euvres
]"-!e-vt$§e

Utilisation d'un verre de couches à contrôle solaire
sélectives qui laisse à la fois pénétrer un maximum de

lumière naturelle et un minimum de chaleur solaire

dans les bâtiments. Elle offre donc d'excellentes
performances en matière de protection solaire, tout en

conservant un aspect transparent et une couleur
neutre. Il a été conçu pour répondre aux besoins de

bâtiments commerciaux et vérandas dont les vitrages
sont orientés au sud et sud-ouest.
-Il réduit les coûts de climatisation et de chauffage tout
en offrant le niveau le plus élevé de lumière naturelle.

Particulièrement adapté aux équipements recevant du
public.

T o N

e en verre

-Double vitrage

-Espaceur : 6 mm.

-Les dimensions du vitrage

doivent être cornpnses dans un

rectangle de max

2500 x 3540 nm.Thermobel Stopray* VALEIJR UG DE 0,9 OU 0,8 W/m2K

Figure 73. Elevation Partie
cou ra nte

Figure 74. Exemple d'ossature extérieure Figure 75. Détail des joints
entre vitrages

a

2. Les cloisons

Figure 76. Cloison rieu re Figure 78. Cloison Pour locaux hu

Utilisation de panneaux Aqua-panel.
concept innovant de construction sèche en ciment.
(épaisseur 7cn1, âvec un isalant inté7ré)
-Utilisation en cloisons. Il s'adapte aux grandes hauteurs et a une résistance élevée

aux chocs. Il est idéal pour les espaces humides.
-1OO% résistant à l'eau (solution économique en cloison mixte).

Source: Rédaction de I'auteur
Sou rce site web ( agc-you rg I ass, co m )
ihermobel Stopya/* ,-typiae n"rre êorçu pu, t'entreprise AGc GLAS' EUR)PE, basée à Louvain-La-Neuve (B"lgiq:^*lc^C,:!:::,::i"p,"^ 

66
/,roiuiit, transiorme ét dittrioue au verre itat à destiniation des secteurs de la construction (vitrage extérieur e_t décoration intérieure), de I

i,automobile (verre d,origine et de remptacement) et du solaire. Il est la branche européenne du groupe AGC Glass, premier producteur

mondial en verre plat,
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3. Les faux plalonds

Figure 79. Détail Dalle-Faux plancher Figure 80. Vue 3D d'un faux-plafond en aquapanel

Les faux plafonds sont constitués de panneaux aquapanel posés sur une ossature

métallique suspendue au plancher. Ils sont utilisés pour le passage de l'ensemble des

gaines techniques (aération, électricité, gaz..) et ils améliorent l'isolation acoustique et la
protection incendie du bâtiment. l

4. Les revêtements
a. Revêtement Poteau

-Recouvrement des poteaux en aquapanel
pour une meilleure résistance au feu et un

meilleur aspect esthétique.

Les plaques sont posées en une, deux ou

trois peaux en combinant les épaisseurs
a pour atteindre le degré de protection

req u rs.

Figure 81. Revêtement Poteau

c. Revêtement de sol

Figure 83. Revêtement Poteau

1. Utilisation : espaces de circulation interne: L'ardoise au sol présente de

nombreux atouts : produit naturel, aspect noble et chaud, L'ardoise résiste aux

agressions chimiques, à I'eau et aussi au froid
Z. Utitisation: espace externes (place jardin): pierre naturelle.

3. Utilisation: Espaces internes : PVC hétérogène (pour la cuisine et les sanitaires:

différentes couleurs, motifs. & de la céramique pour les salles de cours et bureaux'

Source: Rédaction de l'auteur
eDf Système aquapanel « cloisons et plafonds » pour les locaux humides'

b. Revêtement de faÇade

Photo 82. Façade d'une

-Utilisation d'un bardage en

cuivre.
100o/o recYclable, il réduit
les émissions de gaz à effet
de serre car il s'agit là d'un
élément naturel et durable
adapté pour les
constructions HQE. Il
permet à certains
architectes d'affirmer leur
audace et de souligner leur

école à Corozal

ALLAG Sabri, KHELIFATI Reda « L'échangeur du spectacle interactif, au 7er mai ». Diplôme d'état en 
-architecture, 

option : Proiet

architecturai en milieu urbain. Ecote pot/technique d'architecture et d'urbanisme, algérie' Promotion 2014'2005
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3-Corps d'états secondai res
1 -Les loca r,rx tech n iques

On retrouve au sous-sol tous les locaux nécessaire à l'alimentation du projet (9a2,

chaufferie, climatisation du sous-sol). La distribution verticale se fera à travers un noyau

technique et la distribution verticale se fera à travers les faux-plafonds.
Energià électrique : un poste transformateur et un groupe électrogène sont prévus pour

alimenter le projet en électricité.
Al!_mentatiorlen çaz : elle se fait par un réseau de conduites branchées au réseau public.

Il sèrt à alimentei la chaufferie, la cafétéria et le restaurant au 4ème étage.

l=a çha_ufferie : Elle alimente en eau chaude les sanitaires et les cuisines par un réseau de

tuyauteries passant par les faux-Plafonds.

2-Ambiances et aménagements intérieur

rntôrieur

Flgu.. a!. Vue 01 EsOàce r leuness€ , 41rg. rr. u* o, "Ju*

r|gürc 91. Vu.0l càLtédô

Source: Rédaction de l'auteur
PDF Système aquapanel « cloisons et plafonds » pour les locaux humides'

ALLAG Sabri, KHELIFATI Reda « L'échangeur du spectacle interactif, au 7er mai ». Diplôme d'état en-a-rchitecture, option : Proiet

architectural en milieu uroaii. ràie pot/tecnniquà d'architecture et d'urbanisme, atgérie' Promotion 2014'2oos
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D U R A B L T E

Dans Ie proiet, 5 aibles ont été adoptées

Figure 92. Vue d'ensemble des cibles utilisées dans le projet

L'éco-construction est une démarche durable dans une app roche globale qui Prend
en compte tout les éléments d'un projet ( conception & réalisation) . Elle tend à réduire

les impacts environnementaux et limiter les nuisances en améliorant la qualité de vie.
.: . .,i .: .,:. .., :. : lwtôgræ{t o*vharwuoa;.e*+er .

-Intégration du bâtiment suivant la morphologie et l'orientation du site en assurant un

degré de continuité formelle avec l'existant.
-Implantation du bâti en respectant le recul urbain.
-Continuité visuelle et physique du jardin Bizot tout au long de la place projetée.
-prise en considération du paysage naturel et son intégration dans la conception

architecturale ( présence de micro-j ardins internes).

Figure 93. Intégration harmonieuse

'tt
Ct

f hv,lt*,.ui*é, v;'wd)*
e* phgy4r,u, dÀr, jo+d;*., Brz.ot

AL;aunet* ù lr, votz,

(toL ùu-rboat*aQ

thtut
lüEro*itu han@ibaL

8

üUL1
Gciw dt+'c*Lrg;,Lÿ

Source: Rédaction de l'auteur
source : conception d,un centre de recherche des énergies renouvelables - Phase durabitité - Auteur- année universitaire 2015/2016
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*"*I§tË *: Çe4vo+t &e,Uuat': réou4>é-rah-ct , d*v ea+"x, y>la,uri"a"ll*.

-Elle consiste en un système de collecte et de stockage de I'eau pluviale dans la

perspective d'une utilisalion ultérieure (arrosage de jardins, chasses d'eau.'.).
Les motivations sont le plus souvent d'ordre économique ou écologique'
. Au niveau de la toiture de l'école
Unetoitureoe:rgærécupérationdeseauxdepluiesafinderépondre
aux besoins de : 7 sanitaires et 6BBm2 de jardins intérieurs et extérieurs'

IIOGE §§ EâLCIII,
'.+.i,.ti'

i:{

Capacité d'accueil
Nombre d'utilisateurs ( personnes)Nombre d'usagers (Personnes)

126745

Besoin annuel d'eaux de Pluie E

Tatæl+ Utilisateurs 1§olc
(personne,/ jaur)Usagers S0olo

(personne/ iosr)

386 foisli+ 13373

wc

TatslUtilisation annuelle
7O4{5OL/an386x5x365
41 280 L/an688 m260 L/mzArrosage

WC + Ârrosagê

7O4 r*5O + :11 28O = 745 73§ L/ an
7*5,730 rn3/ an

€alcul à

effectuer

A (ai E {s} c (cp) D Y.

précipitations
anngellesz à

Blida L/m2lan

Surface de toiture
+ plan d'eau en

v62

Coefficient
de perte

L'autonomie
visÉe

( jours )

Les besoins
annuels

L/ an

§oo 3193 o.5 2t 745 730

Figure 94. Tableau résumant les calculs de la récupération des eaux de pluie

Calcul de la capacité de la cuve

On remplace dans l'équation ci-dessus :

(600 x 3193 x O.6)+74s73O/2x(27/365) = (LL494BO+745730)/2x(2L/365) = 94760

x 0.05 = 4738O.25 L/an.

Soit une cuve de : 47,4 m3

Source: Rédaction de l'auteur
Récupération des eaux pluviales (source site web : wikipédia.com / leroymerlin,fr/ http://anne-k.over'blog'com)
Mémoire Gare mutti-modale-Béni Merad 2013'2014

it LA pLUUIoMETHII L0CAtE f,i lA tÀpAclTE Ût RleuPfBAIl0il 0u T0lT {'l tîrrofioilllE vl§lt

.-: " COgl 6purl
r' ',i en llmrian

e gùn&ar 2l htr*

{! tA SURFACE BU T0lT i: LES BESolilS ANNUELS

t";l en m2 en Llan
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de récupération des eaux pluviales au niveau du toit

{.CISLË * z Co*wfwftf**wl;a,u.o

L I T ED

Figure 95.

U

ary#
I'ir

I

.' .\'.à
"\hlttbtr

I'tt
I

! Eauxdeolule ! lu.rr" f, euucollectées f eo.p" I rit,ru

-Il est assuré par l'utilisation des matériaux suivants :

. ParoiS extériegres : Brique (10 cm) +revêtement AQUAPANEL (outdoor)

La paroi est considérée comme isolée si le U est strictement inférieur à 0,5 W/mz.oÇ.
(NF EN rso 734s). Le confort thermique par les cloisons dans le projet est assuré car
U=O.2OW/mz.K

l-rr_---:f l Rh,( (i,'ar;'r 5,det.,/+l. Clois ,!{0

. Double vitrage isolant
-Les verres doublés assurent un confort thermique et acoustique en même temps.
-La peau en cuivre pefforée installée sur la partie vitrée de la façade Sud-Ouest pe

d'avoir un apport de lumière naturelle tout en favorisant un confort intérieur,
brises soleils verticaux en bronze parent toutes les transparences de la façade.

Source: Rédaction de l'auteur
Récupération des eaux pluviales (source site web : wikipédia,com / leroymerlin.fr/ http://anne-k.over-blog,com/vm'materiaux.fr)
Mémoire Gare multi-modale-Béni Merad 2013-2014
Conductivité thermique aquapanel 'Normes EN ISO 10456/
Le coefficient de transmission thermique LL/Résistance the'rmique PJ Epaisseur e/ conductivité thermique U/ coefficient de conductivité

thermique )t

À=O.396 W/m.K e=O'O12
À=O.57OW/m.K e =O'O01m
À=O.35W/m.K e=1,25
À= O.O32W/(m.K) e= O.o4nr
À=1.OOOW/m.K e= §.1m

R:elÀ
R=e,/À
R=e/À
R=e/À
RselÀ

R; O.O3 mz.K/tN
R= O.OO17 m2,K/W
R= 3.57m2.K/W
R= 1.25 mz.K,/W
R= O.1 m,.K/W
R= O.OO17m2.KlWuitplâtre : À=O.57OW/m.K e =O.OOlm R**/À

plâtre :

n aquanel
de verre

Rtotale = 4.95 m2.K/W u=1/R = û.20Ytllmz.K

I

!

7t

I

ffi

x.

I
I
J,

@
Système de récupération des eaux pluviales au niveau du toit
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. Les Patios
-Dans le projet, il existe 4 patios dotés de fenêtre de toit automatiques avec détecteurs de

pluie intégré pouvant s'ouvrir et se fermer (cela dépend des conditions climatiques ) et un

patio ouvert sur un jardin au RDC. Ces ouvertures zénithales assurent la ventilation

naturelle d ns le ro et.

clr

gure 98. Schéma des patios

,i.: ' : -:,,.' : Çe.s,tvaa,dz,U6,na,rg;*: Toüv.ruvé4ôt*l;*é,a

La toiture végétalisée SEMI-INTENSIVE est mise en æuvre sur de la laine minérale sur

une pente de 1 à 2o/o el un substrat de 50 a/o d'agrégats poreux'

Avantages:
-Protection contre la chaleur, les rayons du soleilet les intempéries .

-protection contre les chocs thermiques, réduction importante des variations de

température.
-Bonne inertie thermique & économique
-Bon isolant acoustique (absorbe les ondes sonores et permet de diminuer les bruits de

l'enVifOnngmentUfbain).Un substratdel2crnd'épaisseurpeutréduiretesbruitsaériensdeprèsde4AdB.

re 99. Cou sur Toit

Source: Rédaction de l'auteur
Site web (soprema.fr

re 1OO. Vue isée du
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* :;:ir,ii. i j.:: C,o*à*+:r*t*t*.il",ta.a7w: PMR
L'école est conçue de telle manière à assurer aux personnes à mobilité réduite l'usage des

act!vités disponibles. Ces conditions favorables s'enumèrent comme suit :

-üeux rampes au RDC menant aux plate-formes inférieures -02.OCIm & -03.00m.
-Du RDC au R+4 : 7 ascenseurs, du sous*sol au R+4 : 3 ascenseurs"

I§f Ô circulation Pl.lR

çg;ç g\ wc eua

Figure 1O1. Schéma des conditions PMR

Les pourcentages de pente réglementaires : une pente de 8olo sur 2m de longueur max.
La formule de la pente : Penteÿo=Hauteur de la marche/Longueur de la rampe

"2.00-

I

2.û
i

Figuae sur une rampe

Pente : 7.14o/o
Longueur de pente : 28.07m
Angle de pente : 4.086 deg

-L'inclinaison maximale recommandée est de l5o/o.
Uarrêté du I décembre 2Ot4 (paru au journal officiel le 13 décembre 2A74) précise les
règles techniques d'accessibilité applicables aux ERP situés dans un câdre bâti existant et
aux installations ouvertes au public.

-Des places de parking sont prévues au sous-sol :

Les modalités de marquage pour stationnement des parkings accessibles au public so

définies la norme NF P91-100 (les véhicules de moins de 3,5t et de 1,90m de haut).

Figure 1O3. Parking sous-sol (projet) : stationnement PMR Figure 104. Dimensions d'un stationnement PMR

Source: Rédaction de l'auteur
Site v/eb (handinorme.com/ Lememento.fr/bms-sols.com )
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C o N o NC L U S

{o rrts[ d,r ** &Lru tH f ililI I

Le manifeste qui se trouve entre vos mains, regroupe l'ensemble des acquis et des

enseignements effectués durant cinq années de formation au sein de l'institut
d,arch-atecture & d'urbanisme de Blida . Durant ce cursus, nous entreprîmes Ie master
connu sous le norn d' << Architecture & Durabilité,, qui fut un aperçu théorique de cette
discipline tant apprivoisé de nos jours. Ainsi, avec plus de recul, nous prîmes conscience
de I'impact écoiogique que pouvait avoir la pollution et la diminution des ressources
naturelles dans notre vie...
Et vous savez quoi ! Il est d'ors et déjà possible d'y contribuer positivement grâce à une
architecture harmonieuse, économique, adapté aux besoins humains & respectant
l,environnement et c'est ce que nous avons tenté de faire lors de notre conception
urbaine & architecturale !

fr11ait una flois ...

Notre cas d'étude << la ville de Blida >> est caractérisée par un noyau historique dense

désorganisé et d'une extension post coloniale dénuée de sens, une cacophonie urbaine.
ta viile s'est agrandit sans logique qui répondrait pleinement aux besoins
d'épanouissement humain & au respect de l'environnement.
Ceci dit, !a densification horizontale et le manque d'espaces verts nous ont réellement
poussés à penser la ville autrement.

. Comment ?
A l'issue de l'analyse urbaine effectuée, le constat nou§ a permis de faire une
proposition de restructuration de l'axe Rn69 (Blida) selon t2 séquences
d'études. Chaque séquence a été étudiée minutieusement par L2 groupes
d'étudiants. Tel un corps malade, la ville nécessitait un diagnostique et une
thérapie générale. Nous avons choisi de travailler sur la séquence 11-12 car elle
représenie un point intéréssant de convergence et de juxtaposition des trois
trames urbaines: verte*, bleuex, grise*.

Dans cette conception, le défi lancé était de fusionner les trames fédératrices de
l,urbain (verte, bleue, grise) dans le but de créer un bâtiment jardin aspirant au
respect àe l'environnàment, incitant au rapprochement de l'être à son état
nature! et bien évidemment créer un bâtiment d'art et de culture dans un Iieu ou
ces derniers se voyaient disparus. Il faut également citer, I'intégration de la
place jardin qui détient à elle même un statut de micro-climat à l'echelle
urbaine,
En ce qui concerne la durabilité, le bâtiment répond à un état de haute
performance dans deux cibles. De ce fait, la réflexion qui tourne autour du
respect de t'environnement lui confère la dimension durable que veut mettre en
place notre Master << Architecture & Durabilité >>.

Enfin, ce projet reste une initiation au domaine de l'éco-contruction qui feindrax
toujours à être améliorée.

Trame bleue : L'eau/ Trame verte : La végétationl Trame grise : furbanisation
Feindrex : essayer
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MESO ENVIRONNEMENT

site d interYention

Figure 21. Image Google Maps (séquence 11-12) avec lâ §ituation du site d'intervention

Figure 22. ljinrplantation actuelle (vue Sud-0uest) 23, Photo aérienne môntrant le site

Le site d'intervention est une zone militaire occupée. Elle renferme des édifices

datant de l'époque coloniale (dont 13 entités apparentes sur l'image google map

ci-dessus). La zone est interdite d'entrée et de visite. Elle est entourée par un mur de

clôture falsant office de rempart pour le site. Ce dernier donne sur l'avenue Tayeb

Slimane (face au lycée Ibn) et sur le boulevard Le Qods (face au jardin Bizot).

Photos prises par l'auteur + image google map adaptée par l'auteur
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MESO

Maquettes réalisées par les étudiantes,

ENVIRONNEMENT
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E EXNNA

*T§Y*§§æ§J§ .

on histoire remonte au milieu du XIXe siècle. École de dessin en 1843,
l'établissement prit un caractère officiel en 1848 lorsqu'il devint Ecole municipale.
C'est en 1881 que, bénéficiant de locaux plus vastes et plus spacieux, l'école
inaugura son titre d'École nationale des beaux-arts d'Alger. En 1954, on chargea les

architectes Léon Claro et Jacques Darbeda de construire l'école actuelle dans les
jardins du parc Gatliff (aujourd'hui parc Zyriab). En 1962, à I'indépendance du pays,

l'École nationale d'architecture et des beaux-arts eut pour mission la formation des
élites algériennes en architecture et en arts plastiques. Cette dichotomie prit fin avec
le transfert des architectes à I'EPAU (Ecole polytechnique d'architecture et
d'urbanisme) en 1.g7Ù. LÉcole nationale des beaux-arts fut érigée en Ecole

supérieure des beaux-arts en 1985.

Eeole d'crË {« Irc Gortc'epÉ »»

Cet établissement, installé depuis près de 90 ans rue des soupirants, a déménagé à

la rentrée 2014 pour mieux se réinventer et se diversifier.
Uobjectif est de permettre un accueil sécurisé aux usagers, de développer des

actiôns et partenariats inédits ouverts à tous les habitants de l'agglomération, et de

faire de ce lieu culturel un espace de rencontre avec l'art & les artistes.
Cette école sensibilise et initie des élèves adultes et périscolaires (enfants &
adolescents) aux arts plastiques & visuels sous toutes leurs formes. Elle compte pour
ce faire sur une équipe d'enseignants-artistes spécialisés animant des ateliers en
matière de dessin, gravure, graphisme contemporain, bande dessinée, vidéo,
photographie (argentique & numérique), infographie, céramique, volume, sculpture,
peinture, couleurs, histoire de l'art, art du textile, pratiques de l'installation,etc.
La mission fondamentale de l'école d'art est de valoriser la pédagogie et la demande
d'accompagnement des usagers, dans u parcours cohérent et construit pour former
des amateurs éclairés & autonomes.
Cette école compte aussi dans ses services, une classe préparatoire publique aux
écoles supérieures d'aft à l'automne.

ESBA (sigles) : école supérieure des beaux arts dAlger.
Léon Claro ej,st un architecte français né à Oran en 1899, décédé à Gien en 1991.1t fut l'un des bâtisseurs de la ville d'Alger. On Iui doit
plusieurs édifices d'importance dans ta capitate ainsi que dans d'autres villes algériennes,
source : site web (www.ecole-art-calaisis.fr), école d'art du Calaisis « Le Concept »
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ANALYSE : ÉCOlr DES BEAUX-ARTS D'ALGER
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ESBA

École Supêrieure

lJes Beaux-alts

Àlger

ESBA (sigles) : écote supérieure des beaux arts d'Alger, photos site web (google images, école des beaux arts dAlger)
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ANALYSE : ÉCOLE DES BEAUX-ARTS D'ALGER

ARCHITËCTURE
Son architecture coloniale française s'impose par sa : monumentalité, régularité
formelle, formation axiale de son Plan et son systèrne modulaire. Elle est

respectue use des rapports de hiérarchisation* de l'edifice avec son environnement.

principale de t' des beôux-arts d'Âlger principâle de dÈs beàux-art§ d'Alger

-Façade régulée Pâr un module.
-Rythmique, éléments ensaillies marquant
la répétition.

-Symétrie

-Les couloirs représentent des éléments de
rliaison entre les deux blocs et favorisent la

fluidité de la circulation, (connexion spatiale)

Système structurel : poteau -poutre

Point de jonction Poteau

Poteau en béton armé

Travée entre deux Poteaux: 5.8 m

A{<è§ 2

2 Blocs 4nlveaux (y compris sous-sol):

-Ateliers : formation artistique
-Salles de cours: formation artistique
-Salte de conférence : Communication
-Direction générale : Gestion externe

L Bloc 1 niveau (grande hauteur):

-Administration : gestion interne de
l'école.

Ê!p!<e
dr(€Eil d de
ciEdaûfl

E5Eàlieat

Acè5 1

Cours extérieures avec jardins
Figure 4 . Plan schématique de l'école des beaux arts

:
t

source : auteuL analyse faite grâce à une visite et un relevé de l'école supérieure des beaux-arts dAlger
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ANALYSE : ÉCOLE DES BEAUX-ARTS D'ALGER
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Plans de l'école : Plan schématique RDC + esPace extérieur & R+1

Figure F6. Plan schématique R+1
1

Figure F5, Plan schématique RDC +espace extérieur

a Plans de l'école : Plan schématique R+2 & R+3

Pèsserdles Pàsserells

Figure F7. Plan schématique R+2

Circulation verticale

Figure F8. Plan schématique R+3
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source : auteur, analyse faite grâce à une visite et un relevé
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ANALYSE DE L'ÉCOLE «LE CONCEPT»

Concepts architecturaux de l'équipement

Figure d'ensemble de

ii:#§T*ën$f§ l€ : d§xt T:#€+âç:r'rt;lrxtff §-as**eà§P{* Æ*rw*; §** §Æ§l;*-

La façade sur le boulevard constitue un événement signal majeur tout en s'inscrivant

dans les gabarits existants. lJéquipement s'expose pleinement en symbole de

renouveau, mais respecte l'équilibre du contexte urbain qui l'entoure.-
gOngEIzE 2,: üttbérËirtertË oulrerË sur.la rrllle-
La maille tissée en cuivre s'ouvre comme un rideau sur la ville. Elle se déploie comme

un filtre devant une façade entièrement vitrée, Elle dévoile l'équipement tout en le
protégeant. Le jeu subtil de transparence et de lumière varie selon les heures et
selon les usages.
eOne§IyC *: üvtle&ËirtrenË en pleirre lrrrtrière-
Les activités artistiques nécessitent une grande qualité de lumière naturelle. Eclairer

sans éblouir nécessite une approche fine et spécifique selon chaque orientation. Les

jardins et les patios constituent des apports remarquables, qui permettent d'irradier
Lne lumière douce - en profondeur - à l'intérieur de l'ensemble du bâtiment.Tous les

ateliers bénéficient ainsi d'une façade complète en lumière naturelle.
(3One§IrE *: üab&efu*tællË €surlr'G é'ar&-
Une école d'art ouvre la voie à une réflexion spécifique, permettant d'exprimer
directement sa vocation de vitrine au service des disciplines artistiques.
Emploi de matériaux exprimant fortement cette diversité :

Le cuivre pour ses qualités intrinsèque de matière naturelle : éclat, luminosité,
réflexion, patine... mais aussi pour son exceptionnelle durabilité qui en fait le

matériau roi des couvertures des plus grands monuments publics.

A la convergence entre sculpture, peinture, gravure et architecture, il est l'un des

matériaux qui reflète le mieux l'ambition artistique du projet architectural.
Le béton ,àtri.é, vient compléter l'expression minérale du projet. Son aspect texturé
à l,image d'un bas-relief contraste avec la patine lisse du cuivre.
te végétal vient compléter cette composition de matières premières. Jardin des arts,
patioJ plantés, toitures engazonnées, mur végétal, rendent la végétation
omniprésente et visible par tous dans le projet.
*#§t*§rtre % : ffs§x.â&* *§cn**; Fsls§ffiF*c&â3€?s!â-
Les maisons de ville en centralité. Le projet réunit dans un ensemble unique une

école d'art et 25 logements. Ce ne sont pas deux bâtiments côte à côte, mais un
projet composé de deux programmes, menés avec la même ambition d'inventivité et
de renouveau pour le cæur de ville. Les logements sont comme des maisons posées

sur le toit, Ils offrent une réponse architecturale inédite adaptée aux besoins d'un

nouveau mode d'habitat en centre-ville.

source : site web (www.ecole-art-calaisis.fr), école d'art du Calaisis <( Le Concept »
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ANALYSE DE L'ÉCOLE « LE CONCEPT
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Figure FlO. Dossier graphique de l'école d'art et design du Calaisis, France

source : site web (www.ecole-art-calaisis.fr), école d'art du Calaisis <' Le Concept »
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ANALYSE DE L'ÉCOLE «LE CONCEPT»

-ii

Accès parking

Figure F11. Plan schématique RDC +espace extérieur

Cirçulation verticale

$ e""atr,"t f
to9€rents

Accês cours
technique école d'àrt

ê Accès écol€

^
Toiturs cuivre il;

ü Toiture végétalisée

Figure F12. Plan schématique RDC +espace extérieur

Toiture végétalisée

Figure F13. Plan schématique RDC +espace extérieur

'1L? Toiture végétàlisée

Figure F14. Plan schématique RDC +espace extérieur

source :organigramme élaboré par l'auteur grâce aux plans de l'école d'art du Calaisis « Le Concept » (source, site web www.ecole-art-

calaisis.fr)
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. parois intérieures des locaux secs I Cloison en placo-plâtre

Cloison 72/48 (L plaque de plâtre BA 13+1 PAR 45 mm +

1 plaque de plâtre BA 13), un bruit de conversation dans

une pièce voisine (évalué entre 50 et 60 dB) est affaibli

de 44 dB. II devient faiblement perceptible

Enduit plâtre :e =0'OO1m
Placo-plâtre : e= O.O15m

Laine de verre :e= O'O4m

Placo-plâtre : e= O.O13m

Enduitplâtre : e =O.OO1m
Fiqure F1S. Cloison intérieure en BA11

1-

2

4

Flgurc Fl7. Technique de pose de l'aquapanel

3

5

Parois intérieures des locaux humides :
. Cloison placo-plâtre

Céramique:
Enduit plâtre :

Cloison aquanel :

Laine deverre :

Cloison aquanel :

e=G.O12m
e =O,OO1m
e=1.25m
e= O.O4m
e = 1.25 Figure F16. Cloison

Cible confort acoustique : Option Auditorium

Cloison detype 160/110 (2 plaques BA 13 + 2 PAR45 mm + 2 plaques BA

13). Pour les adeptes du silence, la mise en æuvre d'une cloison séparatrice
plus performante est conseillée. ce système permet d'affaiblir de 64 dB un

bruit engendré dans l'espace voisin (70 à 80 dB)' Le silence a du bon !

Ir Cloison 160 Rw (c I ar) = 63 ('2 ;'9) dB

Source: Rédaction de l'auteur
Récupération des eaux pluviales (source site web: maisonbrico,com/ cours-genie-civil.com)
Conàuctivité thermique aquapanel -Normes EN ISO 10456/ NF EN ISO 7345
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Su rf ace lll us t ra t ionEx ig enc esEspa cesFonct ions

150m'Lisible et accessible, une relation forte avec le hall d'accue il ,

signalisation & o rientation visuelle,
Hall d'information

130m'Facilité d'accès, parois vitrées sur l'exterieur, relation forte avec le
hall d'accès

Espace d'attente

Moyenne jusqu'à
250m'

facilité de la m ise en service, bon ne aération (ve ntilation), espace
de dégagement, protection incendie, relation forte avec le hall
d'accue il

Accu eil &
in fo rm at ion

Espace de conso mmation
(cafétér ia)

Atelier de peinture

Ate lier de Sculpture

Ate lier de cér am ique

3m/'étudiant +

espace de circulation
< à 75m2

Bon ne aération (ve ntilation) Bon éc lairag e, organisation spatiale
flexible, espace extérieur pour les ateliers de peinture (vue
dégagée,( pour les atelier de sculptures (avec des robinets), pour
les ateliers de céramiques (présence de fours), présence de
stoc kag es et de salles hum ides pour les sculptures en arg ile

Atelier de miniature

3m/' étudiant +
espace de circulation
+é quipements
< à 75m'

Atelier de concep tion en art
et industr ie

Bonne aération (ve ntilation), organisation spatiale flexible,
présence d'équipements de menuiserie et ferronnerie, bonne
isolation acoust ique, respect des normes de sécurité )les accès),
près d'un monte-charge, présence destockages

6m/2 étudiant +
espace de circulation
+ équ ipem ent s
<à 75m'

Bonne ventilation, doit être en relation (d irecte ou indirecte) avec
les vestiaires et le podium, présence de machines de cou tures,
penderies & stockages

Ate lier de cou ture

Atelier de production de
produits de conso mmation

3mF étudiant +
espace de circulation
+é quipements
<à 75m2

Atelier design grap hique

Bonne aération )ventilation), présence de tables à dessins,
stockages, à proximité de la salle d'échange et de la salle
d'informatique, bonne aération (ve ntilation naturelle(,

Bon ne ventilation, éclairag e d'amb iance, présence d'ord inate urs,
bonne aération, flexibilité de l'espace.

Salle d'informatique

50m'Salle de cou rs Bon ne aération (ve ntilation), bon éc lairag e, relation à proxim ité
avec I'extérieur, relation forte avec la salle polyvalente, bonne
isolation acoust ique, lumière naturelle, fenêt re avec rideaux
d'occu ltation

Form ation

Uvrc Neufert, 8. edition -lê moniteur année 2002/ Section : At€liers, ReslauEnts &@fês, bureaux administrstifs.

I
I

I
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50m'



Accessible au public, exploitation de la notion de lumière &
d'éclairage, protect ion contre les incendies et prévoir des issues de
secou rs.

Espace d'exposition te mp oraire

Dépend de la fonct ion et l'envergure
de l'équipement
> 2Om'

Espace détente Espace de regroupement des étudiants, bonne aération, éclairage
naturel de préférence, calme accessible.

52mzSalle polyvalente )projection &
échan ge)

Relation forte avec les espaces de regroupement pour faciliter
l'accessibilité, bonne isolation phonique, bonne aération, doit avoir
une issue de secours, situé dans les zones tampons

0.62m l'
Étudiant
porte <2.5

Doit être conforme à la réglementation concern ant les corrections
acoust iques et la sécurité, adapté à une capacité d'accueil déf inie,
systè me d'aér ation motor isé, local tech nique (p rojection & so n(

Echange

Amp hithéâtr e

30m2
san itaires

Bureau du
directeur

Espace flexible, éclairage naturel, bonne aération (ve ntilation),
relation avec les autres espaces adm inistratifs, relation visuelle sur
hall d'accue il, relation avec le service techn ique et sec rétariat

En relation avec le bureau du directeur et les bureaux entreeux ,

espaces flexibles, facile d'accès, éclairage naturel, bonne aération
(ve ntilation)

270m2
20m'le
b u reau

Bureaux de
direction

16-30m'Salle de réunion Relation directe avec le bureau du secrétaire, isolée phoniquement
pour éviter le bruit de I'exterieur, bonne qualité acoust ique, doit

Direct ion
génér ale

Relation forte avec le bureau du directeu r, relation avec les autres
espaces adm inistratifs, bonne isolation acoustique, bonne aération
(ventilation), éclairage naturel, flexibilité de l'espace, en retrait,
comm unication indirecte avec les usagers

Ad m in istrat ion Bureaux de
gest ion na ires

Bureaux de
comm unication

Relation forte avec les bureaux de direction, bureaux avec
ordinateurs, en relation directe avec I'imprimerie.

Ges t ion
externe

Diffu sion et
comm unication

En relation forte avec le secrét ariat pédagogique et le grand hall,
facile d'accès, bonne orientat ion spatiale, lumière naturelle,

Bureau du
responsable des
études &de la
recherche

360 m'

250m'

360m'Pédagogie &
recherch e

Secrét ar iat
pédagog ique

En relation avec le grand hall, facile d'accès pour les étudiants,
bon ne orientation spatiale, lum ière naturelle

Gest ion
interne

E
::!

50m'relation forte avec I'exterieur, relation avec les autres espaces
tech niques, réparation &maintenance des équipements, isolé
visuellement du département public, doit être verrouillé, facilité
d'accessibilité de I'exterieur, bonne isolation phonique.

Locaux d'entretient

10m2lsolé visuellement du public, bonne isolation phonique, à proximité
des autres espaces techniques dont la chaufferie et la climatisation,
installation du réseau de plomberie et d'éléctricité

Logi stiq ue

Locaux techniques

Livre Neufert, B" edition -le moniteur année 2002/ Section : Atelieas, RestauEnts &câfés, bureaux administralifs.
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b. Program mation qualitative & quantitative

Fo n ctions Espaces SLr rfaces Effectif

Accu e il &
in fo rm ation

personn€l,visitêurs)

Hâll de circulation,
Accueil, réception,
esplanade

655 m' 1

1

Espace de conso mmation
(cafétéria)

200m' 1

Salle de con rérence 145m' 1

Formation
Usag€rs: (él 

'rdianl 
s,

Entre 100 &
200 m'

3

Atelier de Sculpture+espace
extérieur

Enke 100
et 200 m'z

3

Entre 90 et
162m'

3

Ate lier de miniature IUUM' 2

Ate lier de concep tion en art et
industrie+ un atelier de sou dure

Entre 150
et 200 m'

2

Ate lier de couture 100m' 2

Ate lier de dessin 170m 2 2

Atelier de production de produits
de conso mmâ tion

B0 m2 1

Atelier design graph ique 100m' 1

Entre 50
7,m'1

Salle de cou rs 24

Bureau de l'enseignant Entre 15 et
18m'z

15

Stoc kage Entre 10 et
24n'

l7

Sanitaires 1 bloc Sanitaire 50m'

Echange
UÉgê,s: (él(diants,

Espace d'exposition te mp orâire I5m' 1

Stand s périodiqu es L74 m'. 1

Auditorium 27 Om'1 2

Espace déten te 90 et 200m2 5

140 m2 2

Espace pour étudiants 84 m2 I

45 m+"
10m'?

1Bureau du directeur général +

Sanitaires

15m' 1Bureau de l'adjoint

130m'Bureau du directeur pédagogiquê
& artistiquê

1Bureau de la directrice
adm in istrative &financière

31m' 1Bureau du cont rôle de gestion+
achât et partenariat

132 m2
Accueil & secrétariat

50m'Salle dê réu nion

30m' 1Sâlle d'archives

1250m'.

118m'z

Di rect ion
générale

32m2 1Burêâu du Responsable de la
comp tab ilité/R égie

136m'Bureau des Services des moyens
opé ration nels

36m' 1Bureau du respons âble de
l'informatique

25m'Bureau du régisseur technique

47î'' 1l\.4aga sin

50m' 1Êspace dês techn iciens &agents
polyva lents, hygiène et sécurité

40m' 1lnfirmerie

Ges t ion
externe

uvr6 Nefêrr. a! 6dirion -lê mntèùr ânnéo 2OO2l sêctiôn: Al6liers. R6si.ÙEnls &elés. b! E.ur ad n illstrâtiG

I I I I I

Atelier de peinture+espace
exté rieur

Ate lier de cér am ique+ esp ace
extérieur

4Salle d'anformatique

50m'

Salle de projection et d'échanges

32m'

1

Espace détente (commun)

San itaire

Administra
-tion
g é n érale

1



1250m'Espace déten te (commun) 1100m'?Salle des professeurs
(réunions)

137m'Salle d'archives B0m' 1Accueil, attente &
regroupement

127m"Salle d'archives
116 m2

Bureau du responsable en
communicat ion

136m2Sanitaires
136m'Bureau : GraPhiste+

web master
20. 2Locaux d'entretien

130m'lmprimerie 100m'Locaux tech niques

Lo gist ique
usagers : (le personnel)

130m'Bureau lnsertion
profess ionnelle 1600m'Restaura nt univers itaireRestauration

Usag ers:
(leJétuoiants, lesenseignants, le
personnel)

130m'Bureau des relations
internation ales:

1250m2Espace déten te (commun)

Diffusion &
commun ication

1Sous-
sol
3400m'

Parking
Usà9er": public (étudiants,enseignants,personnel'visiteurs)

14823 m2Surface totale sur tous les niveaux
131m2

+17 m'
Bureau du resPons able des
études &de la recherche +

bureau de l'assistant

130m'Bureau du Secrétariat de la
direction artistique &
péd ag og iq ue.

130 m2Bureau chargé des années des
1è'" années

1

Le prolet représente un bàtiment recevant du publicqui doit assurer le coté sécuritaire:

Laclassitication:TypeR)établissementd'enseignementpublicetd'enseignementprivéet
deformation, ( le l" groupe et la 2ème catégorie :7Ol < effectifs > 15OO personnes

La surface totale du site : ToOO m2 = 1OO% (in clus le bâti et la place)

àîcËÈruiù; Personnels+ eiuJiunt"= 7oo'étudiants +50personnels =750efiectifs
Capacité d'accueil de l'équipement: 700 étudiants

Personnels : 50 Personnes

750 eff ectifs Æ1OOO ÆNs = 1000/500 +1 =3 sorties

Salle de conférenc.e :2ZO m' -180 places - 2 sorties

Les amphis: entrée + issue de secours

Ecole 3500 mz (plancher) =50%

. Place 2400 m2 = 34,28o/o de la surf ace totalê

30m'
Bureau chargé de I'OPtion art
Hastiques & arts aPPliqués
(2.3.4.5 années).

Pédagogie
et recherche

Gest i on
i n terne
Usaqers:
(le p ersonnel)

I
tIi/ )

a t lt l

Conclusion"

Cette d ém arche suivie nous mè ne à mi eux cerner la

thématique d'un équipement - avec toutes les exigences qu'il

"àrp"ità et te but iecnerché dans cette étude est d'acquérir

unetapacité de concevoir un équipement digne de sa fonction

épousant le contexte dont il a été imaginé'

LivreNeulert,g.edition-lemoniteurannée2OO2/SectioniAteliers,Restaurants &cafés'bureauxadministratils

ôon"tuiion. mémoire musée aquatique à bab el oued Alge( OPtion

I I { I tt I I I I I

I

tl {



I:

DOSSIER GRAPHIQUE



&§.
DOSSIER GRAPHIQUE / PLAN DU SOUS SOL

Plan

Niveau Parking {5.00
76 Places (Personnel et étudiant +PMR)

05 Places Camion
21 Places Moto
21 Places Vélo

t

6o
s

RDC O.OO

RDC -02.00

RDC -01.00

PARKING

-2

ürt

1 14,19

fiiffil
ruE#ll

i1
l,

I| '*,
A

o €) 6) 2m d-'*
4m 12m

v

N

x

I

I

I
I

ÿ

tt

trliiri

I I I I



,sril'
: ":,,

r*

Figure P6. Plan du R+1

r§b
6tr

I

Sêt.t:: :i}}
i}jJ
ri§.)

a

.t't4lr(..dJ,{;Xlç} (i
(1&(.§:tr'À.',{r&s:,

t
T]

l]{]t{.i{'i{.:n,(-tW,
t*.j('{1{sj;{ri{il

(;r

,â

:t:

'r.

I

o

:.:l.l r t;t
: .t !: .:) $ ,) :.j t.)

q]\,:bj!* 
*/ âtu,isl

1 14,19

r
A'

o
N

4m 12m

2m 8m '*

{

DOSSIER GRAPHIQUE / PLAN DU R+l

vdâsisiffi1,MeH

N
I

X

À
A

û
Hâû ds C,rctiâtir

tt



d§ \9I fr

DOSSIER GRAPHIQUE / PLAN DU R+2

§bôl

{}()oe§l*ir$§x,

t

oéxÈerogso
oag*,lg§û§e)ü,

aJôldin

QACp€Æêq
ewçaÊcp*,à

QAÊgÊAê(lG

o

*#
?fJf'rnÊf,m

EïddrtrraËe
u)D?ffiÊ

1 14,19

/
ôn

i1
J
t

,..,.!*

v
A'

c
É ul

A
A

I .,.

N_â

@

t,

'*.,q.

!;
Pârol vif6

4m 12m

DB'
Figure P7 du R+2

lzl

a

Vdul!æd@

llr



ffir**
§.

ER GRAPHIQUE / PLAN DU R+3

114,19

I

ibe lqqiq kr$
rg,

lô
o

DB'

4m 'l2m

-l----2m 8m'*

$,{.'{,{d{.1,{:itrjl, tJ

{.1 {:,4}-{:{ d:d,,
çr(;{rtit:(:,{,t:{,

a"
ri:

*.1 '

§

i
§

I { {{{n115f5

l.*
!'

\" u]

Figure P8. Plan du R+3

WW

oô

N

A
A!7

A'

Jardin

0

II
Il IIllIi



:::::::, §"
W&r/ii::,t,.

Figure P9. Plan du R+4

%,-q-
W. I

m S{'&ô ôô
GO OS+ô +ô

{§-{,it{,:{1rr} q
t Qlii",&{;{:{it,:

§ç $a oÊs sq gç §çtçôô oô ffiôô m oô moo

Qê
ô.d
."rt

t1

:::

ÿ+ as04ôô ôôôo

mk+*§oôô ô6 ôô ôi5

*0
èè

ir! f.i,

o.:

1 14.1S

l>B

N

x

v
A'

A

N_è

a

4m 12m

2m 8m'*
»B'

IE] GRAPHIQUE / PLAN DU R+4

6s6ll1!É

{.{t}rl&!(st{;.{j_&:1

re*Ri2

&#R+1

pt +0 ÿo îQ !+ 90êd ôo cô 0ô os Çô çô

II lIlIlI II



ffi*-*q.
WP.

{rî
DOSSIER GRAPHIQUE / PLAN DU RDC

w,

r{l

Itrri

&

L)

//.,
"". | :,:,,

I'r
I

'i'
I

I

.d
rffi",,u ü.t "i. 

fr

#
,, *", ,, 1l_{"i I],

I 14,19
2f ,3X

24n

12m sm'_

du ROC

I I

Bibliothèque



Ë6t flç&§. /ç^

DossIER GRAPHIQUE oÉ'r,ltt.s sl-l\l.lc1llR Irl S

07rO2
.12

,10, tî: ,r3 19'.,. 19-,*16riùr ao5
,é-.:J: 

-1

.<:-::!Il YË

!

t

L

FlguÉ Sl. Plen de sffire du Proiet

t=qm. oétal otsemblagê : pot€au + ænÈ'v'ntement x'

57. D.a : inteffiion du conÙeventemst X. ECH l/20

s3.'

\PÉ 300

OrÀ: @nævêntementV enwEé + poute. ECH 1t20

ü RDC

n

§

(Iru)

Çgp)

Sous-sol
Parking

I

.l*'

tPE soo 300

,i@rS,

.:4q.4..,ô ,

.i_m)

Parking

06 0704 05

I

09

.À)

'r
l.e,)
I

'l

i",

h,,

ie
,t
Lr,

Tÿ1 -m

I

5

i

§,

!; ôc 1erétage §

lii

RDC



4, )ü "Tilry
dIN&§.

,07 1z;(9?
:1 g, ,"- (a) ,,.lgt ,*(è)

tP-].- ,.

i/-

Flgur6 slO. Plân de @lïrags. ECH 1/2m

tg? ital

'05
rls: (is)

/É

C

i

qre ro

\l-

{@4,,i:y

e,

I
H;

I

Flcum S11. Plan d€ §hclure du ss§d ECH 1/200

I

DOSSIIIR {;IIAPIIIQUI DI:-l'"\llS S]'RIl('llll\[:l!

r08

r)
'[e)

l"
r.h

l

l.;.r

lô
"t

I

li',
In

l.---l-E



DOSSIERGRAPHIQUE

Réikl0rcc
unlrtrsltâit'e

uP1. Le

i
ttr 

l

t I{

'L.î*

I i.,J

:,

i

--sürtté s.bdm
-.. Potle-.

.\

,É'.dtr

'rr l

L;.." l.,.-..I

r,,l

I
I

I
11

I

t

.§,

t

\l-

i

...1'- /12
...'/'';::"

ty'"

.:....

'.:.
' 'i.,

Echelle : 1/500
'l:..

':,



DOSSIER GRAPHIQUE

masse

t ül.§

I

bI

AN'

.,. T.é.
§ân

!#{ ip,

w4

{

*

Plan du micro-environnement 1/500

a

*c
r&



DOSSIER GRAPHIQUE

t

":

à ,.qat:

7

{

I

-,.rr

I

*e

.:

Figure R5. Vue sur la façade Ouest du projet

r
depu

.,ÿ

7

F

@
h

,7:

Place Tout ea le PrcJet

,i



DOSSIER GRAPHIQUE

n

.

1

:XS

,l



DOSSIER GRAPHIQUE

a
G
E
e
v
P
a)

!c
o
o

9
o
o

)

l,*""

,

n"lt
\l
t_l

.l

fx
x

la

o
v
ê
I

Zô
o

I

I'I

,w1
tr:'1, I
:.a,,,,. I
ï;.:r.,1 .

.'.';.s
. r?r
__iryè, r,!i [s. ?.

- -; dÈl

:f,:*#

',qS*

i

æ



DOSSIERGRAPHIQUE

La peinture esl un ar\, et I'drt dans sctn ensemble n'es| pas une créqtion sans but qui s 'écoule tlans le vide. C'est une pttissance donl le but

doit être de et d'améliorer l'âme humaine. 
-
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SourceFigure Page Titre

07

Fig O2 08

Fig O3 11

Fig O4 L2

Fig 12 17

Fig 13 18

Fig 14 19

Fig 15 20

Tableau des
hypothèses/t
Blida

Carte synthétique de la grande ville

de Blida, PDAU 2010

Schéma métaPhorique du Processus
de travail

Carte historiques 1519-1533

Barre chronologique de la Période
précoloniale 1 5 19- 1825

Schéma général des séquences
(axe RN69)

Carte synthétique des permanences

de la ville de Blida

Carte svnthétique des équipements
majeuri & mineurs de la ville de

Blida

Carte sYnthétique du tissu urbain
de Blida

Carte synthétique du sYstème
viaire de Bllda

Carte synthétique du sYstème vert
de Blida

PDAU Du Grand Blida. 2012' traité par l'auteur à

i'uiJà J, rosi.iel AUToCAD & coRELDRAW

Traité par l'auteur à l'aide du logiciel Powerpoint

la ville de

Plan ca dastral de Blida traité par l'auteur à l'aide

du logiciel AUTOCAD & PHOTOSHOP

Fig O5 L2

Fig O6 13 Barre chronologique de la Période
française 1830-1962

FigOT 13 Barre chronologique de la Période
française LB62-L962

Fig 08 14 Carte des équiPements du centre
h istoriq ue

Fig 09 15 Carte des équipements après 1962

Fis 1O 15 Barre chronologique de la Période
post-coloniale

Schéma sYnthétique de croissance
de la ville de Blida

Fig 11 16

Dessinée par l'auteur à l'aide de texte historiques

;r"lr;;li'";"'alida récits selon légende, la tradition

ül'Éirtolr" par LE CoLoNNEL C'TRUMELET

Dessinée par l'auteur à l'aide de texte historiques

;; tü;;iii;;'elùa iecits selon lésende, la tradition

A l'i;i""i* par LE COLONNEL C'TRUMELET

Plan cadastral de Blida traité par l'zuteur à l'aide

du loglciel AUTOCAD & PHOTOSHOP

Plan cadastral de Blida traité par.l'a-uteur à l'aide

du logiciel AUTOCAD & PHOTOSHOP

Dessinée par l'auteur à l'aide du logiciel Powerpoint

ition

r l'auteur à l'aide
HOP

Plan cadastral de Blida traité Pa

du logiciel AUTOCAD & PHOTOS

Carte synthétique des thématiques
des séquences ech 1/10000

Traité par l'auteur à l'aide du logiciel Powerpoint et

CORELDRAW

PDAU Du Grand Blida. 2012' traité par l'auteur à

i'àiâè O, losiciel AUTOcAD & PHoToSHoP

PDAU Du Grand Blida. 2012' traité par l'auteur à

i'uiià O, logiciel AUTOCAD & PHOTOSHOP

PDAU Du Grand Blida' 2012' traité par l'auteur à

i'àioà o, losiciel AUToCAD & PHoToSHoP

PDAU Du Grand Blida. 2012' traité par l'auteur à

i'âioe ou logiciel AUToCAD & PHoToSHoP

PDAU Du Grand Blida' 2012' traité par l'auteur à

i'àiâe Ou logiciel AUTOCAD & PHoToSHoP

PDAU Du Grand Blida' 2012' traité par l'auteur à

i'àiàe Ou losiciel AUTOCAD & PHOTOSHOP

cartesynthétiquedespermanencesPDAUDuGrandBlida.20l2.traitéparl,auteurà
dans te noyau hisroriqr""i"ïiii. 

-- 
i'àiàe o, logiciel AUTOCAD & PHOToSHoP

LeStramesdunoyauhistoriquedeMagazineMedinaFoundationannée2015

Fig 16 2t

FislT 22

Fig 18 24

Fig 19 75

Fig 2O 26
Blida

Traité Par l'auteur à l'aide du losiciel CORELDRAW



Figure Page Titre

Fig 2t 27 Carte synthétique de l'état du bâti
dans le noYau historique de Blida

Source

Carte des POS du grand Blida. Blida' 2012, traitée par l'auteur

;i;;id; ;, togicieinuroceD & PHorosHoP

carte des POS du grand Blida. Blida' 2012, traitée par l'auteur

à l'aide du logiciel AUTOCAD & PHOTOSHOPFig 22

Fig 23

Fig 24

Fig 25

Fig 26

Fig 27

Fig 28

Fig 29

Fig 3O

Fig 31

Fig 32

Fig 33

Fig 34

Fig 35

Fig 36

28

29

29

30

31

34

34

34

34

34

Carte de l'état de fait de la séquence
Lt-12

Carte des équipements de la

séquence 11-12

Tableau de l'état du bâti

Carte du sYstème viaire séquence
tr-12

Carte du système vert séquence 11-

L2

Le plan de la ProPosition urbaine

Vue d'ambiance O1

Vue d'ambiance 02

Vue d'ambiance 03

Vue d'ambiance 04

Idéogramme 01

Idéogramme 02

Idéogramme 03

Organigra mme fonction nel

Le concePt résultant de
l'environnement
naturel & socioculturel

Plan du microenvironnement 1/500

lmage google maps traitée par l'auteur à l'aide du logiciel

POWERPOINT

Réalisée par l'auteur à l'aide du logiciel
POWERPOINT

Carte des POS du grand Blida. Blida 2012, traitée par l'auteur

à l'aide du logiciel AUTOCAD & PHOTOSHOP

Carte des POS du grand Blida. Blida 2012, traitée par l'auteur

à l'aide du logiciel AUTOCAD & PHOTOSHOP

Carte des POS du grand Blida. Blida' 2012,ïailée par l'auteur

à l'aide du logiciel AUTOCAD & PHOTOSHOP

Photo prise par l'auteur et traité par l'auteur à

l'aide du logiciel CORELDRAW

Photo prise par l'auteur et traité par l'auteur à

l'aide du logiciel CORELDRAW

Photo prise par l'auteur et traité par l'auteur à

l'aide du logiciel CORELDRAW

Photo prise par l'auteur et traité par l'auteur à

l'aide du logiciel CORELDRAW

Idéogramme réalisé Par M. Azouz

Idéogramme réalisé Par M. Azouz

Idéogramme réalisé Par M. Azouz

Réalisé par l'auteur à l'aide du logiciel

Introduction, cours de théorie de projet -la

iônception architecturale- 3ème année
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Réalisé par l'Auteur à l'aide du logiciel AUTOCAD

& CORELDRAW
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Tableau récapitulatif des Réalisé p9f l.3ul"yt^:l:t11".9.Y losiciel

iÀnteip.etution, O"s iiésences PowERPoINT & CORELDRAW

urbaines dans le projet architectural

Proiet de caractère contextuel et
sinéulier, qui s'efforce de récupérer
le dialogue entre l'architecture et
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www.images.google.com
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Réalisé par l'auteur à l'aide des logiciel REVIT &

LUMION
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Réalisé par l'auteur à
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sol

Vue sur le micro-
environnement

Vue sur Place Tout et le
projet

Vue en contre-Plongée sur
la façade PrinciPale du
projet

Vue sur le Projet dePuis la

voie projetée

Vue sur la façade Ouest du
projet dePuis Sidi Yakoub

FaÇade Sud-Ouest

Vue sur le fractal de la

façade

Vue sur l'accès PrinciPal du
projet

Vue sur les magasins au

RDC

Façade Nord

Source

Réalisé par l'auteur à l'aide du logiciel AUTOCAD
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Réalisé par l'auteur à l'aide du loqiciel AUTOCAD
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SKETCHUP & V-RAY
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tradition & l'histoire par LE COLONNEL
C.TRUMELET

nde, la
COLONNEL
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Façade de l'école d'art et design
du Calaisis, France

Façade Lycée lbn Rochd

Façades (Place Toutes)
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