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Résumé :Résumé :

Pour tous les professionnels du bâtiment, dans ce contexte actuel de crise écologique mondiale,
que l’on intervienne sur des bâtiments neufs ou anciens, les préoccupations liées à la préservation
de l’environnement sont aujourd’hui incontournables. Nous n'avons plus aujourd'hui à prouver
l'impact environnemental du secteur bâtiment. Il contribue largement
au gaspillage des ressources et à la pollution de l’environnement. La manière de concevoir, de
construire, et de réhabiliter a des conséquences directes et significatives sur l’impact
environnemental du bâti, tout au long de son cycle de vie.

le travail consiste a rechercher les meilleurs moyens pour un rendement positif et efficace tant
sur le plan énergétique, qu’économique et environnemental. Et ceci en utilisant des matériaux de
longue durée de vie, respectant l’environnement, a faible rejet de gaz a effets de serre et a faible
coefficient de transmission thermique (comme le chanvre, bois, liège, cellulose). L’orientation
architecturale doit tenir compte du rayonnement solaire en été comme en hiver.

Enfin la réalisation d’une habitation écologique ,  économique bioclimatique doit être
respectueuse de l’environnement d’une façon durable à long terme .

Mot clés:Mot clés:

Durabilité , écologie , Architecture bioclimatique , l’énergie , Environnement

RésuméRésumé
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

« Il ne s’agit pas d’harmoniser l’édifice avec la nature mais d’inclure la nature dans l’édifice. » frank lloyd
wright (1867-1959) .

l’architecture  exprime un  rapport  raisonné de l’homme  à  son  environnement,  rapport au  «  génie
du  lieu»  (Norberg-Schultz 1997), Dans le temps contemporains et après les résultats d’une large
intervention de l’homme sur la surface de la terre , la recherche de savoir se focalise de plus en plus Sur «
L’homme et son environnement » .
Depuis son apparition sur la terre , L’homme a cherché a connaître , à transformé le monde qui l’entoure, à
construire dessus des édifices , à fabriquer des outils lui permettant d’accomplir toutes ces taches , la
première manifestation de l’homme prenant possession de la nature et créant son univers  sur l’architecture
, Historiquement L’architecture a souvent  été le reflet des connaissance technique d’une civilisation ( Les
grecs, les romains , la renaissance , les modernes ), à chaque époque , les savoir acquis par les génération
précédentes ont été réutilisées avec respects et amélioration .

Cependant , Les pratique constructives de cette fin de siècle sont en rupture avec cette tradition et l’on
constate déjà nombre de dérapages liés à notre société de consommation : gaspillage énergétique ,
négligence des principes de bon sens , construction polluante à l’usage et non recyclable ….Dans la plupart
des pays européens les bâtiments sont responsables de près de 50% des besoins nationaux en énergie ..
L’application de la méthodologie de la construction écologique peut produire des bâtiments certes efficaces
de ce point de vue, mais avec peut d’âme ou peut d’esprit .L’architecture tend vers la durabilité si ses
qualité intrinsèques sont suffisamment grandes pour résister à l’érosion du temps et au jugement des
homme . Un bâtiment se maintient pendant de nombreuse années en état s’il est bien construit .

La relation entre architecture et  habitat offre une bonne approche de conception  de la relation entre
architecture et son environnement d’articulation entre la théorie et la pratique  nous initie au différentes
technologie de réalisation du projets , aussi la compréhension de
la fonction sociale de l’architecte en tant que co-responsable de l’élimination des différences et de la
promotion de la qualité de vie de tout citoyen nécessite  une  recherche sur le sujet de l’écologie et du
confort des occupants et  l’impact des barrières architectoniques et urbaines , Pour cela l’architecture de
l’habitat nous interpelle, dans la mesure où elle a à voir à la fois avec la représentation collective et avec
l’usage le plus privé a considérer l’environnement comme repère de conception .
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LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉTUDE :LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉTUDE :

La formulation clamé de la problématique est la basse de tout travail scientifique l’état du conscience
puise ses frontières dans le domaine du problématique soulevées . La pathologie nous permet de
circonscrire les variable à traités et le but mène du travail .

Problématique générale de l’étude :Problématique générale de l’étude :

La notion de durabilité est très souvent expliquée par une analogie financière toute simple: à l’instar du
rentier, qui ne doit pas dépenser son capital s’il veut jouir de ses rentes, la société ne doit pas diminuer son
capital naturel et énergétique si elle espère vivre indéfiniment. Ainsi, l’utilisation de ressources ou
d’énergie est durable lorsque le capital naturel n’est pas diminué. Autrement dit, les ressources et l’énergie
doivent être utilisées à un rythme inférieur à celui de leur production.

La plupart des architectes du mouvement moderne n’ont pas montré un intérêt pour les effets du climat
en prenant en compte peu de paramètres pour une insertion correcte du climat dans le processus de la
conception ce qui a conduit à une architecture dite «simpliste» ou «atomiste», qui s’oppose à la nature
holiste de la conception architecturale. Ces derniers vocables sont avancés pour designer la manière dont
les architectes ont pris en compte les facteurs physiques de l’environnement dans leurs projets . A titre
d’exemple si l’on se réfère au célèbre dessin du Corbusier désignant la journée solaire de 24 heures comme
étant la clé de l’architecture et de l’urbanisme, et si on lui superpose le temps réel d’occupation du
logement, on s’aperçoit que certaines pièces parmi les plus utilisées, hors du week-end, entre le lever et le
coucher du soleil, et qui pourraient donc entretenir un rapport privilégié avec la lumière et le climat, sont
celles que l’on relègue au cœur du bâtiment où elles sont réduites à une stricte fonctionnalité,
définitivement  inaptes à offrir un cadre plaisant aux activités qui s’y déroulent .

En 1992 à Rio de Janeiro s’ouvre une autre vision en architecture pour concrétiser
la notion de villes durables, en introduisant un nouveau concept nommé l’architecture verte.
Il se base sur l’importance de la relation entre le cadre bâti, la nature et l’écosystème
environnant. C’est une réaction contre les problèmes de l'environnement et d'hygiène qui
résident dans les nouvelles urbanisations sans tenir compte de la dimension
environnementale et l’importance de l’énergie et les ressources naturelles atypiques.
Les décisions politiques international en particulier le protocole de Kyoto, entré en vigueur
en février 2005, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. A ce sujet,
beaucoup de chercheurs ont confirmé l’importance de la végétation sur la conservation
d’énergie ,parmi eux Akbari (1988) qui a démontré qu'en plantant 100.000.000 arbres près
des maisons pourraient sauver approximativement 0.25 quadruple (22 milliards de KWH)
de l'électricité, de valeur environ 2,3 milliards dollars annuels, et de 9 millions de tonnes
d'émissions d'anhydride carbonique» .

La notion de durabilité est très souvent expliquée par une analogie financière toute simple: à l’instar du
rentier, qui ne doit pas dépenser son capital s’il veut jouir de ses rentes, la société ne doit pas diminuer son
capital naturel et énergétique si elle espère vivre indéfiniment. Ainsi, l’utilisation de ressources ou
d’énergie est durable lorsque le capital naturel n’est pas diminué. Autrement dit, les ressources et l’énergie
doivent être utilisées à un rythme inférieur à celui de leur production.

La plupart des architectes du mouvement moderne n’ont pas montré un intérêt pour les effets du climat
en prenant en compte peu de paramètres pour une insertion correcte du climat dans le processus de la
conception ce qui a conduit à une architecture dite «simpliste» ou «atomiste», qui s’oppose à la nature
holiste de la conception architecturale. Ces derniers vocables sont avancés pour designer la manière dont
les architectes ont pris en compte les facteurs physiques de l’environnement dans leurs projets . A titre
d’exemple si l’on se réfère au célèbre dessin du Corbusier désignant la journée solaire de 24 heures comme
étant la clé de l’architecture et de l’urbanisme, et si on lui superpose le temps réel d’occupation du
logement, on s’aperçoit que certaines pièces parmi les plus utilisées, hors du week-end, entre le lever et le
coucher du soleil, et qui pourraient donc entretenir un rapport privilégié avec la lumière et le climat, sont
celles que l’on relègue au cœur du bâtiment où elles sont réduites à une stricte fonctionnalité,
définitivement  inaptes à offrir un cadre plaisant aux activités qui s’y déroulent .

En 1992 à Rio de Janeiro s’ouvre une autre vision en architecture pour concrétiser
la notion de villes durables, en introduisant un nouveau concept nommé l’architecture verte.
Il se base sur l’importance de la relation entre le cadre bâti, la nature et l’écosystème
environnant. C’est une réaction contre les problèmes de l'environnement et d'hygiène qui
résident dans les nouvelles urbanisations sans tenir compte de la dimension
environnementale et l’importance de l’énergie et les ressources naturelles atypiques.
Les décisions politiques international en particulier le protocole de Kyoto, entré en vigueur
en février 2005, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre. A ce sujet,
beaucoup de chercheurs ont confirmé l’importance de la végétation sur la conservation
d’énergie ,parmi eux Akbari (1988) qui a démontré qu'en plantant 100.000.000 arbres près
des maisons pourraient sauver approximativement 0.25 quadruple (22 milliards de KWH)
de l'électricité, de valeur environ 2,3 milliards dollars annuels, et de 9 millions de tonnes
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La majorité des usagers se conjugue en agissant sur le bâti soit au moyen de la construction, soit plus
tard, en le modifiant pour y exprimer ses besoins, chaque changement opéré par les habitants reflète le
désir à rependre à plus de besoins et demandes considérées parfois comme latentes, surtout que la
satisfaction des usagers représente une méthode de déduction pour les conceptions pour atteindre une
meilleure qualité.

L’absence de différents aspects  de l’écologie dans l’habitat qui devenu une question fondamental dans
l’environnement , la plupart des constructions  aborde timidement l’écologie. la pensée de notre
environnement est réduite , la consommation énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables
naturelles a long  terme , aussi  une maison écologique construite pour durer  dans un milieu naturel et
synonyme de  l’utilisation des matériaux locaux et d’éviter des matériaux contenant des produit nocifs  ,
une bonne orientation , une bonne isolation thermique et phonique qui n’a pas des effets secondaires sur la
santé humaine. Une meilleur organisation internes des espaces du projet pour le confort de l’occupant .

la problématique  générale de l’étude consiste de la mise en valeur de l’interprétation sur l’habitat
écologique durable dans la pratique architecturale  , c’est dans ce cadre précis , à savoir méthodologique
qu’intervient cette recherche , pour une contribution à la définition de l’architecture et l’écologie une
contribution aux réflexions écologiques dans l’habitat .
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Problématique spécifique :Problématique spécifique :

La  combinaison des mots « écologie » et « construction  », la notion d’éco-construction   est née
dans les années soixante pour définir des bâtiments qui minimisent leurs besoins en énergie ,  ainsi que
leur impact positive  sur l’environnement. Ces bâtiments  mettent en œuvre des ressources naturelles et
locales (matériaux, entreprises, mais aussi soleil, eau, sol, etc.). Ils font appel à des matériaux
abondamment et facilement disponibles, renouvelables, et non polluants  : pierre, terre, bois, paille,
chanvre, etc…., la problématique de cette étude s’inscrit dans la problématique de la maitrise des
ambiances architecturales  et explorer  de développer des paramètres sensibles à la composante
environnementale pour une meilleure intégration de la composante énergétique dans un bâtiments qui
sont le rayonnement , la conduction , la convection interpellent des paramètres déterminant dans la
conception , comme le captage , la protection solaire , le contrôle de l’inertie et la gestion de la
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l’occupant pour lui permettre de vivre sans avoir des problèmes et réponds à ces besoins à long terme ,
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L’HYPOTHÈSE DE L’ÉTUDE :L’HYPOTHÈSE DE L’ÉTUDE :

Notre étude s’articule autour de trois hypothèses essentiels qui sont en relation avec la problématique de
l’étude , elle est éventuelle réponse à cette problématique , ces réponses inclues trois paliers de conception
.

1. l’adoption d’une organisation des masses de type pavillonnaire qui offre une intégration au
site et la gestion des paramètres environnementaux extérieurs .
1. l’adoption de la compacité est une distribution directe va réduire :

a- déperdition thermique
b- compact maximum
c- meilleur gestion spatiales

3. La conception de la façade est tributaire de projection soleil ,   l’esthétique doit inclure du variables
environnementaux .

BUT ET OBJECTIF DE L’ÉTUDE :BUT ET OBJECTIF DE L’ÉTUDE :

l L’objectif de notre étude est explorer les formes de matérialisation de la relation entre architecture et
environnement , cette relation est explorer à travers l’introduction de la notion de l’écologie dans la
conception  d’une unité d’habitation . Appropriation des repères environnementaux dans des différentes
types d’habitations particulièrement habitat individuelle et des appartements en duplex.

Objectif 1 : Intégrer les éléments environnementaux dans l’organisation des masses
Objectif 2: Explorer la relation entre l’orientation et l’organisation internes des espaces du projet
Objectif 3 : Conjuguer  l’environnement et l’esthétique de la façade .

LA  MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE :LA  MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE :

La méthodologie de l’étude se base essentiellement sur deux éléments :
1- Les orientations pédagogique de l’atelier
2- l’approche systémique d’investigation

Pour ce qui concerne les orientation pédagogique de l’atelier l’étude est structurés en trois phases :
- les repères de conception  de l’idée du projet
- la matérialisation de l’idée du projet
- la réalisation de l’idée du projet

Pour les repères de conception de l’idée du projet on va examiner deux repères contextuelles et thématique
, et pour la matérialisation de l’idée du projet on va voir les organisation des masses et l’organisation
internes des espaces du projet et l’architecture de la façade , la réalisation de l’étude de projet comprend
deux éléments la structure du projet et la technologie spécifique .
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION  :CONCLUSION ET RECOMMANDATION  :

ce travail a été orienté pour avoir les conclusions suivants :

- l’intégration au site et la gestion des paramètres environnementaux extérieurs
- une conception des espaces internes du projet et l’appropriation des aspects écologique dans le confort
du bâtis , adopter une gestion spatiale et une bonne isolation thermique avec un compact maximum .
- l’architecture de la façade doit inclure du raisonnables environnementaux .

Chapitre introductifChapitre introductif

6



CHAPITRE 01
Les repères contextuelle de

l’idée du projet

CHAPITRE 01
Les repères contextuelle de

l’idée du projet



ChapitreChapitre 0101 : Les repères contextuelle de  l’idée du projet: Les repères contextuelle de  l’idée du projet

INTRODUCTIONINTRODUCTION

Ce chapitre à pour Object d’exploitation des repères contextuelle de la formulation de l’idée du projet ,
cette exploitation vise à définir les variables géographique structurelle et spécifique du lieu d’implantation du
projet , ces variables sont classés selon les échelles de lecture de la géographie urbaine à savoir le territoire , la
région , l’urbain de l’air d’intervention Etc.……, Cette lecture est basée sur une approche systémique qui
décompose puis recompose le système choisit pour la lecture et l’analyse .

Donc la conclusion de ce chapitre va nous permettre de situé notre projet dans ce qui caractérise le lieu ou
les variables permanente du site . (( Fig.nFig.n°°0101))

11 .. DIMENSION TERRITORIALE DE LA SITUATION DU PROJET :DIMENSION TERRITORIALE DE LA SITUATION DU PROJET :

La dimension territoriale est l’inscription du projet dans son environnement .Elle est analysée à travers
l’aire territoriale , le rayon d’influence et le rapport aux éléments structurants Cette analyse est structurée dans
.(( Fig.nFig.n°°0202))

11--11 .. repères de l’aire territoriale:repères de l’aire territoriale:
Les variables de la définition de l’aire territoriale sont : Limites administratives , géographique , entités

socioéconomiques et éléments exceptionnels du site .
a . Limites administratives : la limites administratives  présente le contexte national , régional et

communal de la willaya de Tipaza
aa--11 .. Le contexte national :Le contexte national : La willaya de Tipaza située à 70 KM à l’ouest  d’Alger , couvrant une

superficie de 1707Km² , elle regroupait une population de 616 468 habitants ( en 2007)  . ((Fig.nFig.n°°0303))
aa--22 .. Le contexte régional :Le contexte régional : sur le plan régional , chenoua est un noyaux d’articulation de trois entités

administratives distinctes : chlef , ain defla , tipaza . ((Fig.nFig.n°° 0404))
aa--33 .. Le contexte communalLe contexte communal : Chenoua est localisée au nord-ouest de la commune de Tipaza , à 6Km du

centre du chef-lieu de la commune . Le site d’intervention est délimité :
- Au nord par la mer
- au sud par la commune de hadjout et sidi rached . ((FigFig .n.n°°0505))

Conclusion de la limites administrativeConclusion de la limites administrative ::

Les limites administratives de la situation du projet montrent l’appartenance du projet à la  commune de
Tipaza chef lieu de la wilaya qui contient 24 communes. ((FigFig .n.n°°0606))

b . Limites géographique :
La willaya de Tipaza se trouve sur la pleine littorale  , Le territoire et principalement constitué par les collines

du SAHEL qui s’allongent parallèlement à la crête jusqu’à oued NADHOR à l’ouest , donc Les limites
géographiques de l’aire territoriale sont :

- La mer méditerranée au nord
- Oued Mazafran à L’est
- Le mont de chenoua au Nord-Ouest
- la pleine de Mitidja au sud . ((Fig.nFig.n°°0707))

c . Entités socio-économique : Tipaza constitue une articulation entre les différents structures socio-
économique à vocation touristique et culturelle existante , Le projet peut non seulement consolider ces
structures mais doit aussi s’en distinguer . ((Fig.nFig.n°°0808))

Le territoire d’intervention dispose de potentialités de développement touristique et de relation de lieu
économique et d’échange avec les pôles urbains , principalement Blida et Alger .
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d . Les éléments exceptionnelle du territoire :

Le Chenoua , ce site marin et de montagne fierté des habitants de Tipaza, présente des atouts majeurs. Des
paysages terrestres des plus variés viennent côtoyer des falaises tombantes, des espèces animales et végétales
remarquables, de vastes herbiers sous marins ondulants, des sites historiques et archéologiques immergés, des
îlots et des plages, un espace qui rassemble tous les ingrédients pour être un haut lieu d’éducation
environnementale.((Fig.nFig.n°° 0909))

e . La typologie du bâtis :

La mitoyenneté du bâtis le long des parcours . La construction à l’intérieur de la parcelle a engendré une
hiérarchie d’espace non bâti : privé, commun , public , pour des différents typologies  on trouve plusieurs
types  ce sont :

- Type historique
- Type coloniale
- Type contemporain
-Type post-indépendance . ((Fig.nFig.n°° 1010))

Conclusion de l’aire territorial:Conclusion de l’aire territorial:

Le site offre des potentialités en richesses naturelles et structures de détente exceptionnelles , la
problématique à l’échelle de l’aire territoriale interpelle sa protection . ((Fig.nFig.n°° 1111))

ChapitreChapitre 0101 : Les repères contextuelle de  l’idée du projet: Les repères contextuelle de  l’idée du projet

10



FigFig .n.n°°0909 :: Les éléments exceptionnelle du terrain
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Fig.nFig.n°°1010 :: la typologie du bâtis

-- Le site offre des potentialités en richesse naturelles et
structure de détente exceptionnelle

Fig.nFig.n°°1111 :: conclusion de l’aire territorial
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11--22 .. Repères de l’aire d’influence :Repères de l’aire d’influence :

Représenter par les variables suivantes :
a - Flux réel et potentiel.
b - développement induit .
c - Rapport professionnel et académique .

a .a . Flux réel et potentiel :Flux réel et potentiel :
La situation du Chenoua draine un flux réel et potentiel à des échelles différentes . ((FigFig .n.n°°1212))

b .b . développement induitdéveloppement induit
La projection d’une unité d’habitation à chenoua va induire un développement régional ainsi que local

afin de subvenir aux besoins des différents flux venant soit du territoire national ou international afin de:
-Améliorer l’image de la ville
- Améliorer l’attractivité de l’agglomération.
- Favoriser l’activité économique tertiaire.
-Réalisé un système  habitable équitable homogène .
-Introduire L’architecture dans le projet et donner sa relation avec son environnement .
-Respecter l’environnement  et le préserver d’une façon durable . ((FigFig .n.n°°1313))
c .c . Rapport  professionnelle et académique :Rapport  professionnelle et académique :

Notre projet d’habitation fera objet de liaison entre les différentes entités économique et social pour
objectif de la durabilité intense . peut devenir notre travail durable au sens large du terme qui préserve
l’environnement . (( FigFig .n.n°°1414))

Conclusion de l’aire d’influence :Conclusion de l’aire d’influence :

L’aire d’influence est multiple : Elle rassemble des flux variés de sources distinctes .
Notre projet devra consolider la structure environnementale de la willaya de Tipaza . Vu sa spécifié , il
exercera une influence très forte sur le territoire de la willaya de Tipaza ainsi que sur les wilayas
limitrophes et même s’étendre à une zone internationale . (( FigFig .n.n°°1515))

11--33 .. Les rapports aux éléments structurants ;Les rapports aux éléments structurants ;
Les variables définissant le rapport des éléments structurants sont :

a- Accessibilité
b- Groupements humains
c- Eléments naturels

a . Accessibilité :
a-1 . accessibilité terrestre:

Tipaza se place au carrefour des voies terrestres
1voie : Long la cote et la mer , traverse la ville et se poursuit à l’ouest par cherchell : c’est la RN11.
2voie: part de la porte sud de la ville se dirigeant vers hammam righa et miliana en direction de la vallée de
chlef .
3voie: conduisant au mausolée de Maurétanie , puis à mouzaia et Médéa. (( FigFig .n.n°°1616))

a-2 . accessibilité maritime:
Le projet se situe entre trois pôles maritimes : Alger , Tipaza et cherchell , Notre projet bénéficie d’un
potentiel d’accessibilité très important à l’échelle territoriale . (( Fig.nFig.n°°1717))
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Des flux variés de sources distinctes

ChapitreChapitre 0101 : Les repères contextuelle de  l’idée du projet: Les repères contextuelle de  l’idée du projet

Fig.nFig.n°°1313 :: développement induit

Fig.nFig.n°°1414 :: Rapport fonctionnel et académique

Fig.nFig.n°°1616 :: Accessibilité terrestre

Fig.nFig.n°°1717:: Accessibilité maritime
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a-3 . accessibilité aérienne:
L’aéroport international Houari boumediene situé à 80Km environ .(( Fig.nFig.n°°1818))

b . Groupements humains :
L’évolution  de la population , de la wilaya de Tipaza, à une vitesse différente par rapport aux espaces

de l’arrière pays , qui peut constituer un attrait pour la population environnante. ((Fig.nFig.n°°1919))
c . Eléments naturels :
Le mont de chenoua , le sahel et la mer sont les élément essentiels de l’environnement naturel.(( Fig.nFig.n°°

2020))

1-3-1 . Les axes structurants :
Le territoire du projet est structuré par des axes de communications qui assurent son accessibilité:
- directe:

- La RN11 relie Tipaza-Alger et les différentes villes  situées sur l’axe Est-Ouest.
- Le CW 106 qui relie Tipasa à Sidi Rached et se raccorde à la RN 67.

- indirect à travers la RN11:
-Le CW109 qui longe la corniche du Chenoua pour rejoindre plus loin la RN n: 11.
-La rocade Sud reliant Tipaza à Dar El Beida et qui la dessert par le biais de trois échangeurs . (( Fig.nFig.n°°

2121))

Conclusion de la dimension territoriale de la situation du projet :Conclusion de la dimension territoriale de la situation du projet :

Les repères territoriaux de la situation du projet se présentent ainsi :
- Accessibilité facile
- articulation des entités socio-économiques.
- spécificité socio-économique des lieux .
- variétés des potentialités paysagères .
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FigFig .n.n°°1818:: Accessibilité aérienne

- L’aéroport international Houari Boumediene
situé à 80 Km environ .

FigFig .n.n°°2020 ::Eléments naturels

- Le mont Chenoua n le sahel et la mer sont les
éléments essentiels de l’environnement naturel
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Fig.nFig.n°°1919:: Groupement humains FigFig .n.n°°2121 :: Les axes structurants
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22 .. LA DIMENSION URBAINE DE LA SITUATION DU PROJET :LA DIMENSION URBAINE DE LA SITUATION DU PROJET :

Pour déterminer les repères conceptuels de la dimension urbaine de la situation il faut explorer la structure
urbaine de la ville qui est composée des repères suivants :

- Repères physique
- Repères fonctionnels
- Repères sensoriels

a .a . Les repères physiques:Les repères physiques:
La RN 11 longeant la cote est l’axe principal qui relie Tipaza à Cherchell , en second lieu , vient la voie

principale CW09 qui relie chenoua à Cherchell .(( FigFig .n.n°°2222))

b .b . Les repères fonctionnels :Les repères fonctionnels :
Le site d’intervention se situe entre le Sahel , la mer et la montagne  (mont de chenoua ) . Pour cela Notre

projet va avoir une relation directe avec la nature et qui se doit intégré au milieu naturel . (( Fig.nFig.n°° 2323))

c .c . Les repères sensoriels :Les repères sensoriels :
Notre terrain d’intervention se situe entre le SAHEL , entre le mont de chenoua et la mer .

- Il est structuré par le chemin de wilaya qui en assure l’accès
- Il se situe dans une zone ou les éléments de repères de la ville vont faciliter son repérage .
- Ceci nous pousse a faire valoir notre projet comme élément dominant et futur élément de repère de la ville
. (( FigFig .n.n°°2424))

Conclusion de la dimension urbaine de la situation du projet :Conclusion de la dimension urbaine de la situation du projet :

Le site d’intervention a une structure physique en voie de formation .
- Une image semi-rurale
- Habitation éco-construction dans un milieu naturel .

33 .. LA DIMENSION LOCALE DE LA SITUATION DU PROJET:LA DIMENSION LOCALE DE LA SITUATION DU PROJET:

Pour déterminer les repères conceptuels de la dimension locale de la situation di projet il faut déterminer :
- la situation du projet
- Environnement immédiat
- Limites et accessibilité
- Orientation et superficie

a .a . La situation du terrain d’interventionLa situation du terrain d’intervention ::
Le site objet de notre étude se trouve à l’entrée de la ville , Il est limité :

- Au nord par le CW109
- Au sud par le mont de chenoua
- A l’est par un habitat individuel
- A L’ouest par une école de la protection civil . (( FigFig .n.n°°2525))

b .b . Environnement immédiatEnvironnement immédiat :
le site d’intervention se situe dans un milieu naturel   la présence de la montagne qui est le mont de

chenoua et la mer  vers le nord , c’est deux derniers aspects sont importants dans notre cas d’étude . ((
Fig.nFig.n°°2626))
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FigFig .n.n°°2222 :: Les repère physique FigFig .n.n°°2525 :: La situation du projet
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Fig.nFig.n°° 2323 :: Les repères fonctionnel

Fig.nFig.n°° 2424 :: Les repères sensoriels

FigFig .n.n°°2626 : Environnement immédiat
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c.c. Limites et accessibilité :Limites et accessibilité :
Notre site d’intervention est limité :
- Au nord par le CW109
- Au sud par le mont de chenoua
- A l’est par un habitat individuel
- A L’ouest par un école de la protection civil . (( Fig.nFig.n°° 2727))

d .d . Orientation et superficie :Orientation et superficie :
Notre site est orienté : Est-Ouest, Sa superficie est de 29000M², Climat : méditerranéen . ((Fig.nFig.n°°2828))

Conclusion de la dimension locale de la situation du projet :Conclusion de la dimension locale de la situation du projet :
La dimension locale de la situation du projet , le terrain est situé dans  un endroit spécifique a une forme

trapézoïdale qui représente des articulation avec des programmes sont le caractère est varié.
- Le terrain du projet offre des condition favorable pour la réalisation d’une  habitations écologique ( Forme ,
surface , accessibilité )
- L’existence des repères environnementaux ( la montagne et la mer ..)

44.. LA GÉOTECHNIQUE DU SITE :LA GÉOTECHNIQUE DU SITE :
La géotechnique concerne les caractéristiques du sol et ceci en déterminant :
- Identification des secteurs
- Contrainte morphologique
- Contrainte géologique
- Climat

a .a . Identification des secteurs :Identification des secteurs :
Le secteur d’intervention est réglementer comme secteur à urbaniser . ((FigFig .n.n°°2929))

b .b . Contrainte morphologique :Contrainte morphologique :
Le site d’intervention se trouve dans une zone en pentes , nous avons procédé à une classification par

catégorie de pente :
Pentes de 0 à 5 : Terrain à faible pente
Pente de 10 à 20 : Terrain a moyenne pente , Ces deux zones de pentes ne posent pas de problèmes pour la
réalisation du projet. (( Fig.nFig.n°°3030))

c .c . Contrainte géologique :Contrainte géologique :
Notre site d’intervention se compose de:

Calcaire à lithothamniée : Assise stable
Calcaire graisseux : assise favorable
Alluvions anciennes : Résistant , apte a la construction .(( Fig.nFig.n°°3131))

d.d. Climat :Climat :
L’agglomération de chenoua jouit d’un climat méditerranéen.
-Température moyenne de 17.5 C° avec un minimum de 12.5C° en hiver et de 25C° en été .
-Elle est touchée par les vents dominants Nord-est ramenant la fraicheur de la mer en été. ((FigFig .n.n°°3232))

55.. CONCLUSION DES REPÈRES CONTEXTUELLE :CONCLUSION DES REPÈRES CONTEXTUELLE :

La dimension contextuelle de la problématique de l’idée du projet interpelle la construction écologique au
milieu naturel et la relation entre le projet avec son environnement , proximité par rapport la mer,
L’appropriation de l’écologie au milieu naturel est la mise en valeur de son organicité.
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FigFig .n.n°°2727 :: Limites et accessibilité FigFig .n.n°°3030 :: Contraintes morphologique

FigFig .n.n°°2828 : Orientation et superficie

FigFig .n.n°°2929 :: Identification des secteurs

FigFig .n.n°°3131 :: Contraintes géologique

FigFig .n.n°°3232:: Climat
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ChapitreChapitre 0202: Les repères théorique de la formulation l’idée du projet: Les repères théorique de la formulation l’idée du projet

INTRODUCTIONINTRODUCTION

L’objectif de ce chapitre est de fournir un cadre théorique de la formulation de l’idée du projet , ce
cadre est basé sur une lecture thématique est une position théorique et une approche systémique , cette
orientation  théorique fait valoir les repères thématique de la conception du projet à travers l’examen des
variables et mécanisme de rentions dans l’équation  de  la compréhension du thème . La définition du
projet incluse trois définitions au projet : étymologique , architecturale et programmatique .

La conclusion de ce chapitre va nous permettre de construire des matrices de concept et principe en
relation à différents paliers de conception .

22 .. LA COMPRÉHENSION THÉMATIQUE :LA COMPRÉHENSION THÉMATIQUE :

La compréhension thématique est la référence théorique d’encrage du projet , cette encrage si situe
par rapport au différentes discipline et approche théorique , dans notre étude a pour thème Architecture et
Environnement , Le sujet choisit dans ce dernier est L’écologie .

22--11 .. définition du thème de référence :définition du thème de référence :

Afin de définir le thème  « architecture et environnement »,  on doit  tout d’abord  définir
l’architecture  ainsi que le l‘environnement.

22--11--11 .. Architecture :Architecture :

L’architecture est une combinaison d’art , elle doit répondre aux besoin de l’être humains et sociaux
. Elle doit être attentive au niveau du fonctionnement et au respect du contexte social , politique et
économique. Pour interpréter l’architecture, on doit s’attarder sur :

- L’architecture comme étant un objet . (( Fig.nFig.n°°3333))

- Les usages de l’architecture . (( FigFig .n.n°°3434))

-.Les différentes significations de l’architecture . ((FigFig .n.n°°3535))

22--11--22 .. Environnement :Environnement :

D’après le dictionnaire l’environnement est défini comme : « Ensemble, à un moment donné, des
agents physiques, chimiques et biologiques et des facteurs sociaux susceptibles d’avoir un effet direct ou
indirect ,immédiat ou à terme, sur les organismes vivants et les activités humaines »1 , D’une façon plus
générale, l’environnement est constitué de “l’ensemble des éléments qui, dans la complexité de leurs
relations, constitue le cadre, le milieu, les conditions de vie pour l’homme” (Pierre George, géographe).

Donc c’est L'ensemble des éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de vie d'un système
défini . ((FigFig .n.n°°3636))
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Objet

Signification
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Forme

Support

Syntactique

Sémiotique

Programmatique
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Couvrir
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Géométrie

Ordre compositionnel

Signification

FonctionContenu
L’architecture est un
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de significations

Contenant
L’architecture est un

contenant de technicité et
forme

Fig.nFig.n°°3333:: L’architecture comme étant un objet
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Fig.nFig.n°°3434:: L’architecture comme étant un usage
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Interprétation Politique
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l’individualisme et classe
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Adoption d’un style en conformité avec l’axe ou le courant
philosophique ou religieux.

Corrélation entre niveau des sciences et création architecturale.

L’architecture est l’autobiographie du système économique et des
institutions sociales.

La morphologie architecturale s’explique par les conditions
géographiques et géologiques des lieux.

La production architecturale est soumise à des repères techniques.

L’architecture est une transcription des formes et des relations qui
suscitent des relations humaines.

L’architecture est une combinaison de lois et de    qualités, des règles
et des principes de compositions de formes telles que : la symétrie,

l’unité, l’équilibre et la proportionnalité,

Signification

FigFig .n.n°°3535:: Les différentes significations de l’architecture
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FigFig .n.n°°3636:: Les composantes de l’environnement
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ChapitreChapitre 0202: Les repères théorique de la formulation l’idée du projet: Les repères théorique de la formulation l’idée du projet

22--11--33 .. Architecture environnementaleArchitecture environnementale::

L’architecture environnementale est un outil de valorisation des potentialités naturelles du site. Est une
soumission des variables du projets d’architecture a des dimensions environnementales artificielles et
naturelles .

22--22 .. Définition du sujet de référence :Définition du sujet de référence :

le sujet de référence de l’étude met en relation avec les dimensions thématique , pour notre étude le sujet
est l’écologie dans l’habitat , on va détaillé des définitions concernant La durabilité et l’écologie après faire
une matrice qui représente le  mécanisme du rapport architecture durable et l’écologie .

22--22--11 .. La durabilité :La durabilité :
La durabilité, est selon le dictionnaire Le Petit Larousse, la qualité de ce qui est durable, ou la période de

transition vers la durabilité peut se faire par le développement durable, ce terme désigne ainsi la finalité de
ce processus du développement durable. Selon Massive change en action, la durabilité est la « capacité d'un
développement, d'un mode de production ou d'un système à répondre aux besoins présents (et locaux) sans
empêcher les générations futures (ou les populations vivant ailleurs) de subvenir à leurs propres besoins ».
Elle est très souvent employée comme un synonyme raccourci du développement durable.
22--22--22 .. L’écologie :L’écologie :
D’après le dictionnaire l’écologie est définie comme :

(L’étude des relations de l’être vivant entre eux et avec leur milieu), En 1866, le biologiste
allemand Ernst Haeckel invente le mot écologie (Ökologie en allemand) pour désigner
l'étude des milieux dans lesquels vivent les animaux et les plantes. Il bâtit ce mot à partir du grec oikos, qui
veut dire « maison » ou « habitat », et logos, qui veut dire « discours » ou « science ». À l'origine, l'écologie
est donc la « science des habitats » ,, Il existe plusieurs principes se sont :

- Bio-climatisme
- Matériaux
- les énergies renouvelables
- Gestion de l’eau
- Chantier propre
- cycle de vie d’un bâtiment

2-2-2-1 . Bio-climatisme:
L’architecture bioclimatique demande du «  bon sens »Trois stratégies résument l’approche

bioclimatique :

a . La stratégie du chaud : La stratégie du chaud permettant  de capter les apports Solaires gratuits , de le
conserver ou de les stoker au sein du bâtiment , puis les distribuer  vers les locaux. (( Fig.nFig.n°°3737))

b. La stratégie du froid : La stratégie du froid minimisant les besoins de rafraichissement , En proposent
les protections solaires adaptées aux différentes orientations . En évitant les risques De surchauffe par une
isolation appropriée ou par l’inertie du bâtiment , on dissipant l’air chaud et en le rafraichissant . ((Fig.nFig.n°°3838))

c . la stratégie de l’éclairage :: La stratégie de l’éclairage visant à capter au maximum  L’éclairage naturel
et à le répartir dans les locaux tout en se protégeant et en contrôlant les sources d’inconfort visuel. ((Fig.nFig.n°°3939))

22--11--33 .. Architecture environnementaleArchitecture environnementale::

L’architecture environnementale est un outil de valorisation des potentialités naturelles du site. Est une
soumission des variables du projets d’architecture a des dimensions environnementales artificielles et
naturelles .

22--22 .. Définition du sujet de référence :Définition du sujet de référence :

le sujet de référence de l’étude met en relation avec les dimensions thématique , pour notre étude le sujet
est l’écologie dans l’habitat , on va détaillé des définitions concernant La durabilité et l’écologie après faire
une matrice qui représente le  mécanisme du rapport architecture durable et l’écologie .

22--22--11 .. La durabilité :La durabilité :
La durabilité, est selon le dictionnaire Le Petit Larousse, la qualité de ce qui est durable, ou la période de

transition vers la durabilité peut se faire par le développement durable, ce terme désigne ainsi la finalité de
ce processus du développement durable. Selon Massive change en action, la durabilité est la « capacité d'un
développement, d'un mode de production ou d'un système à répondre aux besoins présents (et locaux) sans
empêcher les générations futures (ou les populations vivant ailleurs) de subvenir à leurs propres besoins ».
Elle est très souvent employée comme un synonyme raccourci du développement durable.
22--22--22 .. L’écologie :L’écologie :
D’après le dictionnaire l’écologie est définie comme :

(L’étude des relations de l’être vivant entre eux et avec leur milieu), En 1866, le biologiste
allemand Ernst Haeckel invente le mot écologie (Ökologie en allemand) pour désigner
l'étude des milieux dans lesquels vivent les animaux et les plantes. Il bâtit ce mot à partir du grec oikos, qui
veut dire « maison » ou « habitat », et logos, qui veut dire « discours » ou « science ». À l'origine, l'écologie
est donc la « science des habitats » ,, Il existe plusieurs principes se sont :

- Bio-climatisme
- Matériaux
- les énergies renouvelables
- Gestion de l’eau
- Chantier propre
- cycle de vie d’un bâtiment

2-2-2-1 . Bio-climatisme:
L’architecture bioclimatique demande du «  bon sens »Trois stratégies résument l’approche

bioclimatique :

a . La stratégie du chaud : La stratégie du chaud permettant  de capter les apports Solaires gratuits , de le
conserver ou de les stoker au sein du bâtiment , puis les distribuer  vers les locaux. (( Fig.nFig.n°°3737))

b. La stratégie du froid : La stratégie du froid minimisant les besoins de rafraichissement , En proposent
les protections solaires adaptées aux différentes orientations . En évitant les risques De surchauffe par une
isolation appropriée ou par l’inertie du bâtiment , on dissipant l’air chaud et en le rafraichissant . ((Fig.nFig.n°°3838))

c . la stratégie de l’éclairage :: La stratégie de l’éclairage visant à capter au maximum  L’éclairage naturel
et à le répartir dans les locaux tout en se protégeant et en contrôlant les sources d’inconfort visuel. ((Fig.nFig.n°°3939))
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Fig.nFig.n°°3737 :  La stratégie du chaud

Fig.nFig.n°°3838:: La stratégie du froid

Fig.nFig.n°°3939:: La stratégie de l’éclairage
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22--22--22--22.. Matériaux :Matériaux :
L’utilisation de bons matériaux pour bien isoler .

a . Bilan carbone :
Le bilan carbone du bâtiment en phase de construction est une démarche spécifique lié au choix des

matériaux , de leur transport , et des technique de construction , le bilan carbone du bâtiment en phase du
construction est une méthode d’évaluation de la quantité de dioxyde de carbone stocké ou émis dans
l’atmosphère pour l’édification de ce bâtiment .
Pour une maison d’habitation traditionnelle il correspond en moyenne , à 10 ans d’émission en phase
d’exploitation , ses performances d’expriment soit en tonnes de CO2 émises ou évitées , soit plus
généralement , en Kg de carbone et les valeurs positives correspondent à une émission de carbone. Le CO2
présent dans l’atmosphère est un des éléments nutritifs essentiels du règne végétal. Dans les arbres il est fixé
au niveau des feuilles  et se transforme par photosynthèse en carbone et en oxygène .

Il faut 1.85 Kg de CO2 pour produire 1kg  de bois brut , mais plusieurs Kilos de bois brut sont
nécessaires à la production d’un Kilo de bois de construction.

Donc à l’image du bois , tous les matériaux de construction d’origine végétal ( laine de chanvre , ouate
de lin , papier , carton …) sont capable de stocker du carbone .
L’utilisation des autres matériaux de constructions , tels que le béton , le plâtre , les plastiques , génèrent par
leur part , des émissions de CO2 dans l’atmosphère. ((Fig.nFig.n°°4040))

b . Exemples des matériaux :
b-1 . Le bois :  L’utilisation du bois permet : une exploitation non polluante , non destructive et

renouvelables de site , un faible cout énergétique du production ( préférable que le béton )  , un recyclable
complet , confort et santé , des économie de chauffage et une diminution de l’effet de serre .

b-2 . La terre crue: elle offre un confort de vie sain et agréable tout en permettant des économies
d’énergies . Recyclage complet et production locale ( faible charge de transport )

b-3 . Les matériaux d’isolations :   Les laines minérales  (verre et roches ) font l’objet  d’une polémique
dans les milieux scientifique , elles montrent aujourd’hui leurs limites notamment  en terme de santé  tout
les matériaux en fibres végétales et animales ont des propriétés particulièrement intéressantes en terme de
santé , d’écologie et de confort . ((Fig.nFig.n°°4141))

22--22--22--33.. Les énergies renouvelables :Les énergies renouvelables :
Une énergie renouvelables est une source d’énergie qui se

renouvelle assez rapidement  pour être considérée comme inépuisable à l’échelle de l’homme. Les énergies
renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou constants provoqués par les astres,
principalement le Soleil(rayonnement), mais aussi la Lune(marée) et la Terre(énergie géothermique).
Aujourd'hui, on assimile souvent par abus de langage les énergies renouvelables aux énergies propres.

a. L’éolien :
L’énergie éolienne vient des  mouvement des masses d’air se déplaçant des zones de haute pression vers les

zones de basses pression , le soleil réchauffe le globe terrestre de manière fort inégale . Les écarts de
température qui en résultent provoquent des différences de densité des masses d’air et se traduisent par des
variations de la pression atmosphérique . Le vent transforme l’énergie thermique tirée du rayonnement
solaire en énergie cinétique . La puissance totale de ces mouvements atmosphériques atteint le chiffre
astronomique de 100 milliards de gigawatts.(( Fig.nFig.n°°4242))

22--22--22--22.. Matériaux :Matériaux :
L’utilisation de bons matériaux pour bien isoler .
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construction est une méthode d’évaluation de la quantité de dioxyde de carbone stocké ou émis dans
l’atmosphère pour l’édification de ce bâtiment .
Pour une maison d’habitation traditionnelle il correspond en moyenne , à 10 ans d’émission en phase
d’exploitation , ses performances d’expriment soit en tonnes de CO2 émises ou évitées , soit plus
généralement , en Kg de carbone et les valeurs positives correspondent à une émission de carbone. Le CO2
présent dans l’atmosphère est un des éléments nutritifs essentiels du règne végétal. Dans les arbres il est fixé
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b . Exemples des matériaux :
b-1 . Le bois :  L’utilisation du bois permet : une exploitation non polluante , non destructive et

renouvelables de site , un faible cout énergétique du production ( préférable que le béton )  , un recyclable
complet , confort et santé , des économie de chauffage et une diminution de l’effet de serre .

b-2 . La terre crue: elle offre un confort de vie sain et agréable tout en permettant des économies
d’énergies . Recyclage complet et production locale ( faible charge de transport )

b-3 . Les matériaux d’isolations :   Les laines minérales  (verre et roches ) font l’objet  d’une polémique
dans les milieux scientifique , elles montrent aujourd’hui leurs limites notamment  en terme de santé  tout
les matériaux en fibres végétales et animales ont des propriétés particulièrement intéressantes en terme de
santé , d’écologie et de confort . ((Fig.nFig.n°°4141))

22--22--22--33.. Les énergies renouvelables :Les énergies renouvelables :
Une énergie renouvelables est une source d’énergie qui se

renouvelle assez rapidement  pour être considérée comme inépuisable à l’échelle de l’homme. Les énergies
renouvelables sont issues de phénomènes naturels réguliers ou constants provoqués par les astres,
principalement le Soleil(rayonnement), mais aussi la Lune(marée) et la Terre(énergie géothermique).
Aujourd'hui, on assimile souvent par abus de langage les énergies renouvelables aux énergies propres.

a. L’éolien :
L’énergie éolienne vient des  mouvement des masses d’air se déplaçant des zones de haute pression vers les

zones de basses pression , le soleil réchauffe le globe terrestre de manière fort inégale . Les écarts de
température qui en résultent provoquent des différences de densité des masses d’air et se traduisent par des
variations de la pression atmosphérique . Le vent transforme l’énergie thermique tirée du rayonnement
solaire en énergie cinétique . La puissance totale de ces mouvements atmosphériques atteint le chiffre
astronomique de 100 milliards de gigawatts.(( Fig.nFig.n°°4242))
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Fig.nFig.n°°4040::bilan carbone pour une maison
d’habitation traditionnelle

BoisMatériaux isolants

Fig.nFig.n°°4242:  L’éolien:  L’éolien

Fig.nFig.n°°4141:: Exemples des matériaux

Terre crue
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b. le solaire :
L’exploitation des énergies renouvelables permet de répondre aux besoin des habitants et d’augmenter

leurs confort . Les systèmes thermique chauffent l’eau sanitaire , les système photovoltaïque produisent de
l’électricité . L’énergie solaire est l’énergie produite par le soleil . Elle est issue de la conversion , à chaque
instant , l’hydrogène en hélium . Cette énergie est diffusée dans l’espace et atteint la terre sous forme de
lumière solaire (47%) , de rayons ultraviolets ( 7%) et de rayonnement infrarouge ou de chaleur ( 46%) .
La lumière solaire et l’infrarouge sont les parties du spectre qui fournissent l’énergie utile :

1- Le rayonnement solaire peut être capté et converti en énergie utile, les systèmes les plus simples
convertissent l’énergie solaire en chaleur simple pour le chauffage des locaux et de l’eau : ce sont des
systèmes solaires thermiques appliqués couramment dans l’habitat .(( Fig.nFig.n°°4343))

2- une technique plus récente utilise des cellules photovoltaïques (PV) pour produire de l’électricité
directement a partir de la lumière solaire . (( Fig.nFig.n°°4444))

c. le chauffage bois :
L’utilisation du bois d’énergie est une option qui peut être retenue pour le chauffage du bâtiments , la

combustion directe des sous-produits forestiers ( déchet , d'élagages , copeaux , scieurs , …..) peut se faire
dans des cheminées ( 10 à 20 % de rendement ) , des chaudières (70%) . ((Fig.nFig.n°°4545))

c . la géothermie :
La géothermie vient du grec géo ( la terre) et thermos (la chaleur) , Pour capter l’énergie géothermique ,

on fait circuler un fluide dans les profondeurs de la terre . Ce fluide peut être celui d’une nappe d’eau
chaude captive naturelle , ou de l’eau sous pression . Dans les deux cas , le fluide se réchauffe et remonte
chargé de calorie ( énergie thermique ) . Ces calories sont utilisées directement ou converties partiellement
en électricité  ses avantages :
- Elle permet la  préservation  de l’environnement car dégage peu de gaz à l’effet de serre , ce qui permet

d’éviter l’échauffement de la planète
- Elle utilise la chaleur qui diffuse la terre une ressources énergétique renouvelables
- Dans un contexte plus pratique , elle n’a pas besoin d’un espace de stockage comme les cuves à fioul
- Après sont utilisation elle ne laisse aucuns déchets .
- La géométrie est disponible sur l’ensemble de la planète évitant les conflit .(( Fig.nFig.n°°4646))

C-1. Pompe a chaleur :  Une pompe à chaleur géothermique récupère les calories du sol de votre terrain
pour les transmettre à vos émetteurs de chauffage. Son installation nécessite la pose de capteurs dans le sol
de votre cour ou de votre jardin. Cela peut se faire de manière verticale, par un forage, ou horizontale par
un terrassement. Le transfert de chaleur respecte plusieurs étapes que nous détaillons . ((Fig.nFig.n°°4747))

22--22--22--44.. Gestion de l’eau :Gestion de l’eau :

a . L’eau de pluie:
La récupération des eaux pluviales concernes tous les secteurs du bâtiments ( individuel , collectif ,

tertiaire ) et peut présenter une économie de plus de 60% sur la consommation  totale d’eau . La
dégradation  progressive de la qualité des eaux n principalement due aux pollutions agricoles et aux rejets
industriels divers , couplée à un prix moyen du m3 en constante augmentation   , font de la récupération des
eaux pluviales un procédé naturel , économique et complémentaire au réseau de distribution d’eau potable .
Les différentes utilisation de l’eau de pluie : L’arrosage des espaces verts , le lavage de la voiture et des sol
(ménage) Etc. ….((Fig.nFig.n°°4848))

b. le solaire :
L’exploitation des énergies renouvelables permet de répondre aux besoin des habitants et d’augmenter

leurs confort . Les systèmes thermique chauffent l’eau sanitaire , les système photovoltaïque produisent de
l’électricité . L’énergie solaire est l’énergie produite par le soleil . Elle est issue de la conversion , à chaque
instant , l’hydrogène en hélium . Cette énergie est diffusée dans l’espace et atteint la terre sous forme de
lumière solaire (47%) , de rayons ultraviolets ( 7%) et de rayonnement infrarouge ou de chaleur ( 46%) .
La lumière solaire et l’infrarouge sont les parties du spectre qui fournissent l’énergie utile :

1- Le rayonnement solaire peut être capté et converti en énergie utile, les systèmes les plus simples
convertissent l’énergie solaire en chaleur simple pour le chauffage des locaux et de l’eau : ce sont des
systèmes solaires thermiques appliqués couramment dans l’habitat .(( Fig.nFig.n°°4343))

2- une technique plus récente utilise des cellules photovoltaïques (PV) pour produire de l’électricité
directement a partir de la lumière solaire . (( Fig.nFig.n°°4444))

c. le chauffage bois :
L’utilisation du bois d’énergie est une option qui peut être retenue pour le chauffage du bâtiments , la

combustion directe des sous-produits forestiers ( déchet , d'élagages , copeaux , scieurs , …..) peut se faire
dans des cheminées ( 10 à 20 % de rendement ) , des chaudières (70%) . ((Fig.nFig.n°°4545))

c . la géothermie :
La géothermie vient du grec géo ( la terre) et thermos (la chaleur) , Pour capter l’énergie géothermique ,

on fait circuler un fluide dans les profondeurs de la terre . Ce fluide peut être celui d’une nappe d’eau
chaude captive naturelle , ou de l’eau sous pression . Dans les deux cas , le fluide se réchauffe et remonte
chargé de calorie ( énergie thermique ) . Ces calories sont utilisées directement ou converties partiellement
en électricité  ses avantages :
- Elle permet la  préservation  de l’environnement car dégage peu de gaz à l’effet de serre , ce qui permet

d’éviter l’échauffement de la planète
- Elle utilise la chaleur qui diffuse la terre une ressources énergétique renouvelables
- Dans un contexte plus pratique , elle n’a pas besoin d’un espace de stockage comme les cuves à fioul
- Après sont utilisation elle ne laisse aucuns déchets .
- La géométrie est disponible sur l’ensemble de la planète évitant les conflit .(( Fig.nFig.n°°4646))

C-1. Pompe a chaleur :  Une pompe à chaleur géothermique récupère les calories du sol de votre terrain
pour les transmettre à vos émetteurs de chauffage. Son installation nécessite la pose de capteurs dans le sol
de votre cour ou de votre jardin. Cela peut se faire de manière verticale, par un forage, ou horizontale par
un terrassement. Le transfert de chaleur respecte plusieurs étapes que nous détaillons . ((Fig.nFig.n°°4747))

22--22--22--44.. Gestion de l’eau :Gestion de l’eau :

a . L’eau de pluie:
La récupération des eaux pluviales concernes tous les secteurs du bâtiments ( individuel , collectif ,

tertiaire ) et peut présenter une économie de plus de 60% sur la consommation  totale d’eau . La
dégradation  progressive de la qualité des eaux n principalement due aux pollutions agricoles et aux rejets
industriels divers , couplée à un prix moyen du m3 en constante augmentation   , font de la récupération des
eaux pluviales un procédé naturel , économique et complémentaire au réseau de distribution d’eau potable .
Les différentes utilisation de l’eau de pluie : L’arrosage des espaces verts , le lavage de la voiture et des sol
(ménage) Etc. ….((Fig.nFig.n°°4848))
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Fig.nFig.n°°4343 ::Système solaire thermique

Fig.nFig.n°°4444 :: Système photovoltaïque

Fig.nFig.n°°4545:: Le chauffage bois
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Fig.nFig.n°°4646 :: La géothermie

Fig.nFig.n°°4848:: Gestion d’eau de pluie

Fig.nFig.n°°4747:: Pompe à chaleur
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b . Les eaux usées :

Consommer moins d’eau pour rejeter moins d’eau polluée , polluer moins en quantité et en qualité , ne
pas diluer les eaux usées avec l’eau de pluie propre et séparer les types d’eaux sales pour mieux les traiter .
Il existe des différents types de consommation d’eau et par conséquent différent types de pollution et de
rejet d’eau polluée : les eaux de consommations ( arrosage des jardins , boisson …) qui ne présentent  pas
des rejet , les eaux noir ( eaux fécales des sanitaires )  les eaux grises ( eaux ménagère des lavabos , évier ,
douches , baignoires ) les eaux pluviales propres , ou sales suivant l’état des surfaces de ruissellement , les
eaux usées formé par les eaux grises et noires. ((Fig.nFig.n°°4949))

22--22--22--55 .. Chantier propre :Chantier propre :

A quoi bon réaliser une maison écologique si lors de sa construction les ouvriers brûlent du polystyrène
ou gaspillent de l'eau ?
Pour éviter ces abus, de nombreux constructeurs ont adopté une démarche exemplaire de chantier propre.
L'objectif numéro 1 de cette pratique reste le recyclage des déchets. Des bennes spécifiques sont désormais
installées sur les chantiers. La récupération des plastiques d'emballage, du bois, du carton et même des
déchets industriels est devenu une nécessité. ((Fig.nFig.n°°5050))

22--22--22--66.. Cycle de vie d’un bâtiment:Cycle de vie d’un bâtiment:

Le cycle de vie d’un bâtiment comprend plusieurs phases qui vont de l’extraction des éléments primaires
et la fabrication des composants de construction , jusqu'à sa déconstruction sélective en fin de vie et à la
remise en état du site .
Le bâtiment devra être finalement démoli , voire déconstruit de manière à récupérer sélectivement ce qui
sera devenu un ensemble de déchets. (( Fig.nFig.n°°5151))
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eaux usées formé par les eaux grises et noires. ((Fig.nFig.n°°4949))
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Le cycle de vie d’un bâtiment comprend plusieurs phases qui vont de l’extraction des éléments primaires
et la fabrication des composants de construction , jusqu'à sa déconstruction sélective en fin de vie et à la
remise en état du site .
Le bâtiment devra être finalement démoli , voire déconstruit de manière à récupérer sélectivement ce qui
sera devenu un ensemble de déchets. (( Fig.nFig.n°°5151))

30



ChapitreChapitre 0202: Les repères théorique de la formulation l’idée du projet: Les repères théorique de la formulation l’idée du projet

Fig.nFig.n°°4949:: Les eaux usées

Fig.nFig.n°°5050:: schéma d’organisation de la gestion des
déchets sur chantier

Fig.nFig.n°°5151:: Cycle de vie d’un bâtiment
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22--33 .. Définition du projet :Définition du projet :

Notre projet est de réalisation une unité d’habitation écologique à chenoua , la composition de cette
derniers c’est des habitations privé et semi-privé ( Villas, duplex ) , pour comprendre mieux notre projet
on va définir d’abords c’est quoi l’unité d’habitation ?

a.a. Unité :Unité :

Dans toute conception d’art, l’unité est certainement la loi première, celle de laquelle toutes les autres
dérivent. En architecture, cette loi est peut-être plus impérieuse encore que dans les autres arts du dessin,
parce que l’architecture groupe tous ces arts pour en composer un ensemble, pour produire une
impression. L’architecture tend à un résultat suprême : satisfaire à un besoin de l’homme. La pensée de
l’artiste, en composant un édifice quelconque, ne doit jamais perdre de vue ce but à atteindre, car il ne
suffit pas que sa composition satisfasse matériellement à ce besoin, il faut que l’expression de ce besoin
soit nette : or, cette expression, c’est la forme apparente, le groupement en faisceau, de tous les arts et de
toutes les industries auxquels l’architecte a recours pour parfaire son Œuvre. Plus une civilisation est
compliquée, plus la difficulté est grande de composer d’après la loi d’unité ; cette difficulté s’accroit de la
masse des connaissances d’arts antérieurs, des traditions du passé, auxquelles la pensée de l’artiste ne
peut se soustraire, qui l’obsèdent, s’imposent à son jugement, et entraînent, pour ainsi dire, son crayon
dans des sillons déjà tracés.

b .b . Habitat :Habitat :

Le mot « habitat » vient du latin « habitus », habitude et implique l’idée d’une certaine
permanence, d’un lieu nécessitant le temps pour y avoir des habitudes.
L’Encyclopaedia Universalis donne cette définition de l’habitat: «L’habitat n’est pas
qu’un toit-abri, foyer ou logis, mais un ensemble socialement organisé. Il permet à l’homme
de satisfaire ses besoins physiologiques, spirituels et affectifs; il le protège des éléments
hostiles et étrangers. Il lui assure son épanouissement vital. L’habitat intègre la vie
individuelle et familiale dans les manifestations de la vie sociale et collective. » .

Donc dans notre cas d’étude la valorisation d’une unité d’habitation  nous  permet d’initier un mode de
vie homogène stable qui relie entre des activités dans un  contexte environnemental , Elle est constitués
de plusieurs entités qui doit être décomposé d’une manière équivalente . L’objectif est de réalisé des
habitations écologiques individuelles ( villas , des appartements en duplex ), qui facilite le mode de vie de
l’occupants en relation avec les activités du commerces insonorisant ces espaces de vie naturellement
pour permettre une bonne cohabitation entre voisins .
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22--33 .. Définition du projet :Définition du projet :
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Dans toute conception d’art, l’unité est certainement la loi première, celle de laquelle toutes les autres
dérivent. En architecture, cette loi est peut-être plus impérieuse encore que dans les autres arts du dessin,
parce que l’architecture groupe tous ces arts pour en composer un ensemble, pour produire une
impression. L’architecture tend à un résultat suprême : satisfaire à un besoin de l’homme. La pensée de
l’artiste, en composant un édifice quelconque, ne doit jamais perdre de vue ce but à atteindre, car il ne
suffit pas que sa composition satisfasse matériellement à ce besoin, il faut que l’expression de ce besoin
soit nette : or, cette expression, c’est la forme apparente, le groupement en faisceau, de tous les arts et de
toutes les industries auxquels l’architecte a recours pour parfaire son Œuvre. Plus une civilisation est
compliquée, plus la difficulté est grande de composer d’après la loi d’unité ; cette difficulté s’accroit de la
masse des connaissances d’arts antérieurs, des traditions du passé, auxquelles la pensée de l’artiste ne
peut se soustraire, qui l’obsèdent, s’imposent à son jugement, et entraînent, pour ainsi dire, son crayon
dans des sillons déjà tracés.

b .b . Habitat :Habitat :

Le mot « habitat » vient du latin « habitus », habitude et implique l’idée d’une certaine
permanence, d’un lieu nécessitant le temps pour y avoir des habitudes.
L’Encyclopaedia Universalis donne cette définition de l’habitat: «L’habitat n’est pas
qu’un toit-abri, foyer ou logis, mais un ensemble socialement organisé. Il permet à l’homme
de satisfaire ses besoins physiologiques, spirituels et affectifs; il le protège des éléments
hostiles et étrangers. Il lui assure son épanouissement vital. L’habitat intègre la vie
individuelle et familiale dans les manifestations de la vie sociale et collective. » .

Donc dans notre cas d’étude la valorisation d’une unité d’habitation  nous  permet d’initier un mode de
vie homogène stable qui relie entre des activités dans un  contexte environnemental , Elle est constitués
de plusieurs entités qui doit être décomposé d’une manière équivalente . L’objectif est de réalisé des
habitations écologiques individuelles ( villas , des appartements en duplex ), qui facilite le mode de vie de
l’occupants en relation avec les activités du commerces insonorisant ces espaces de vie naturellement
pour permettre une bonne cohabitation entre voisins .
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En rapport avec notre thème , nous avons choisis d’analyser des exemples qui pourront étayer le
mécanisme du rapport architecture durable et l’écologie , ce dernier mécanisme à pour objet de nous
analyser des exemples en fonction de notre sujet d’étude , ce rapport architectural définit le but de notre
cas d’étude . (Voir Tableau N(Voir Tableau N°°11))

2-33--11 .. Définition étymologiqueDéfinition étymologique :

L’HHabitat éécologique
La composition de l’habitat et de l’écologie , L’écologie apparaît comme la science de l’habitat. La
maison écologique est conçue pour éviter toute déperdition thermique et profiter au maximum des
apports thermiques du soleil. Sa conception est nommée l’architecture
bioclimatique et sa réalisation une construction écologique. (( Fig.nFig.n°°5252))

2-33--22 .. Définition architecturale :Définition architecturale :

En rapport avec notre thème , nous avons choisit d’analyser des exemples qui pourront étayer le
choix de l’architecture de notre projet .  Pour une habitation écologique sa forme est compacte pour
réduire la surface d'échange et toute protubérance pouvant servir de "radiateur" (comme les balcons liés
à la structure) est prohibée. Sa façade est tournée vers le soleil (façade Sud dans l'hémisphère Nord) et
ses ouvertures sont majoritairement placées dans cette façade. Des ouvertures moins nombreuses et plus
petites peuvent être pratiquées dans les façades Est et Ouest et la façade Nord n'en a pas ou très peu .
L'enveloppe (murs, toiture, dalle sur sol ou cave) est super isolée pour réduire les échanges thermiques
avec l'extérieur (300 mm d'équivalent laine de verre pour les murs, 400 mm pour la toiture, 200 mm
pour le sol environ). (Voir Tableau N(Voir Tableau N°°22))

22--33--33 .. Définition programmatique :Définition programmatique :

En rapport avec notre thème , nous avons choisis d’analyser des exemples qui pourront étayer le
choix des  activités au sein de notre projet. Le programme dans une habitation écologique soit dans une
villas individuelle ou d’un appartement la notion du confort est assurer dépond la présence de la
durabilité dans le bâtis , après voir des exemples on va déterminer le programme de chaque type
habitable . (Voir Tableau N(Voir Tableau N°°33))

22--33--44 .. Définition Constructive :Définition Constructive :

Pour mieux comprendre le sujet de références on va analysé quelques exemples qui pourront étayer le
choix constructive au sein de notre projet, la construction d’une habitation écologique est nécessaire
pour le confort thermique , le choix des matériaux , le choix des isolations sont important dans cette
construction écologique donc Les ponts thermiques (par exemple les dalles de balcon si courantes dans
l'architecture actuelle) doivent être bannis et leur suppression doit être le souci à la fois du concepteur
(architecte) et de tous les intervenants dans la réalisation de la maçonnerie, pose de l'isolation et des
cloisons de doublage, des chapes et des plafonds . L'enveloppe doit aussi être parfaitement étanche pour
éliminer les entrées ou sorties d'air intempestives (par exemple un passage de câble électrique ou d'un
tuyau . (Voir Tableau N(Voir Tableau N°°44))

En rapport avec notre thème , nous avons choisis d’analyser des exemples qui pourront étayer le
mécanisme du rapport architecture durable et l’écologie , ce dernier mécanisme à pour objet de nous
analyser des exemples en fonction de notre sujet d’étude , ce rapport architectural définit le but de notre
cas d’étude . (Voir Tableau N(Voir Tableau N°°11))

2-33--11 .. Définition étymologiqueDéfinition étymologique :

L’HHabitat éécologique
La composition de l’habitat et de l’écologie , L’écologie apparaît comme la science de l’habitat. La
maison écologique est conçue pour éviter toute déperdition thermique et profiter au maximum des
apports thermiques du soleil. Sa conception est nommée l’architecture
bioclimatique et sa réalisation une construction écologique. (( Fig.nFig.n°°5252))

2-33--22 .. Définition architecturale :Définition architecturale :

En rapport avec notre thème , nous avons choisit d’analyser des exemples qui pourront étayer le
choix de l’architecture de notre projet .  Pour une habitation écologique sa forme est compacte pour
réduire la surface d'échange et toute protubérance pouvant servir de "radiateur" (comme les balcons liés
à la structure) est prohibée. Sa façade est tournée vers le soleil (façade Sud dans l'hémisphère Nord) et
ses ouvertures sont majoritairement placées dans cette façade. Des ouvertures moins nombreuses et plus
petites peuvent être pratiquées dans les façades Est et Ouest et la façade Nord n'en a pas ou très peu .
L'enveloppe (murs, toiture, dalle sur sol ou cave) est super isolée pour réduire les échanges thermiques
avec l'extérieur (300 mm d'équivalent laine de verre pour les murs, 400 mm pour la toiture, 200 mm
pour le sol environ). (Voir Tableau N(Voir Tableau N°°22))

22--33--33 .. Définition programmatique :Définition programmatique :

En rapport avec notre thème , nous avons choisis d’analyser des exemples qui pourront étayer le
choix des  activités au sein de notre projet. Le programme dans une habitation écologique soit dans une
villas individuelle ou d’un appartement la notion du confort est assurer dépond la présence de la
durabilité dans le bâtis , après voir des exemples on va déterminer le programme de chaque type
habitable . (Voir Tableau N(Voir Tableau N°°33))

22--33--44 .. Définition Constructive :Définition Constructive :

Pour mieux comprendre le sujet de références on va analysé quelques exemples qui pourront étayer le
choix constructive au sein de notre projet, la construction d’une habitation écologique est nécessaire
pour le confort thermique , le choix des matériaux , le choix des isolations sont important dans cette
construction écologique donc Les ponts thermiques (par exemple les dalles de balcon si courantes dans
l'architecture actuelle) doivent être bannis et leur suppression doit être le souci à la fois du concepteur
(architecte) et de tous les intervenants dans la réalisation de la maçonnerie, pose de l'isolation et des
cloisons de doublage, des chapes et des plafonds . L'enveloppe doit aussi être parfaitement étanche pour
éliminer les entrées ou sorties d'air intempestives (par exemple un passage de câble électrique ou d'un
tuyau . (Voir Tableau N(Voir Tableau N°°44))

33



ChapitreChapitre 0202: Les repères théorique de la formulation l’idée du projet: Les repères théorique de la formulation l’idée du projet

Respect de l’environnement La technologie La gestion La santé de l’être humain

Objet

Usage

signification

Utilisation des matériaux
recyclables

L’implantation du projet par
opposition dans son
environnement

Une bonne organisation des
espaces

L’utilisation des formes
organique dans la nature

Amélioration des énergies
renouvelables

La présence de la nature dans
le projet .

La spécifié de la construction
, L’intégration au milieu
naturelle .

Une bonne orientation pour
un bon éclairage naturelle
pour avoir une ventilation
adéquate.

favoriser la régulation de
l’ensoleillement  dans le bâtiment  .

Une importance particulière doit donc être
accordée aux matériaux naturels qui

utilisent peu d’énergie grise

maximiser les apports d’énergies
naturels et de minimiser les pertes
d’énergies.

Les énergies renouvelable , le
respect de l’environnement

Tableau NTableau N°°11:: Le mécanisme du rapport architecture durable et l’écologie
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écologie

Habitation

économie

Énergie

Gestion

Habiter

composition

L’habitats écologiques est un
ensemble des entités qui doit

être respectueuses de
l’environnement Elle est une

composition homogène à
faible consommation
d’énergie électrique

( bioclimatique )  qui réponds
au besoin de l’occupant et de

lui facilite a habiter .

Fig.nFig.n°° 5252 :: Définition du projet

Habitat
écologique
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Exemples Usage ArchitectureEnveloppe

maison écologique (mataja
residence)santa monica usa

- Le sol inégal ,
composé de granit . À
servi de protection
contre le vent

- Le projet respecte
l’environnement , la
construction parmi les
roches et les pierres .

- Le toit en papillon
orienté pour profité du
soleil, recueille l’eau pour
arroser les plantes du
jardin.

-Le toit incliné avec des panneau
photovoltaïque .
-La façade très simple avec de
grandes ouvertures
- La présence des terrasses
Une structure massive .
- L’orientation sud du bâtiment
principal  autorise la lumière
naturelle à prodiguer son effet
bénéfique .

-L’exposition ouest de la façade
du moulin comprends de
nombreuse ouvertures qui
constituent une source .
- d’éclairage naturel .
-Utilisation des matériaux de
construction local .
-Le concept du solaire passif .

- Relation étroite avec
L’environnement :
exposition favorable des
ouvrants .
-Exploitation des matériaux
naturels de proximité  .
- intégration avec harmonie
dans son environnement
naturel.Un moulin Maison bioclimatique en

Ile-de-france

Terrasse d’habitat 67 à Montréal
Moshe safdie architecte 1967

- Bâtiments pyramidaux
-Les logements sont constitués
par deux boites superposées
mais décalées de manière à
créer de vaste terrasses
accessibles.
-Immeubles en gradins ,De
1éétages de hauteurs

- La présence du savoir les
jardins, l'air frais, la vie
privée, et les environnements
à plusieurs niveaux, avec
l'économie et la densité d'un
immeuble urbain moderne.

Le projets respect
l’environnements .
La présence de la nature  à
l’intérieur de chaque
immeubles.
Création des terrasses
jardins .
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Tableau NTableau N°°22:: Définition architectural

Terrasse d’habitat 67 à Montréal
Moshe safdie architecte 1967

- Bâtiments pyramidaux
-Les logements sont constitués
par deux boites superposées
mais décalées de manière à
créer de vaste terrasses
accessibles.
-Immeubles en gradins ,De
1éétages de hauteurs

Le projets respect
l’environnements .
La présence de la nature  à
l’intérieur de chaque
immeubles.
Création des terrasses
jardins .

Siedlung halen , prés de borne
(suisse) Atelier 5 , architectes
1961

-Les maisons en rangées
- des maisons répétitives de
parcelle égale  .
- rangées systématique des
maisons accolées , leurs
décalages créant des espaces
collectifs , et des terrasses
jardins.

Logements Hollainhof à Grand
(Belgique) Neutellings , Riedijk
, Architectes .1993-1999

-Réalisation des quartiers très
denses .
- création des lieux pour
d’autres types de sociabilité.

- groupement linéaire à
dominante végétale .
- implantation au milieu
naturel ( foret)  .

- en cœur d’ilot d’une enceinte
de bâti dense , constituées
d’étroites maisons combinaient
des maisons de ville accolées et
des maisons superposées .

-Le logements dispose d’un jardin
ou d’une terrasses en fonction de
sa position urbaine et spatiale
- les espaces privatifs sont
largement dimensionnées et clos
par de hauts murs préservant
l’intimité des habitations.

- des véritables pièces
extérieurs avec des jardins
semi-collectifs .
- une façade moderne , avec
l’utilisation des matériaux
locaux .
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Exemples

Terrasse de malissol à
vienne par l’architecte

paul chematov .

- Les espaces jours
- Les espaces nuits
- Espaces publics
- Espaces semi-
publics
- Espaces privé

- Changer
- Reposer
- Se Rencontrer
- Se détente
- Intimité

- Loger
- Echange
- découvert

Espace Activité

Maison passive
Grobe à Ottbergen

(Allemagne )

Au RDC:Au RDC:
-Entrée
- vestibule
- bureau
- W.C
-Débarras

-Grade manger
-Sellier au
garage
-Séjour
-Cuisine
-terrasse

Premier étage:Premier étage:
-Couloir
- Atelier
- W.C
- salle de bain
-Placard

-Chambre
-Chambre
d’enfant
-Balcon

- Changer
- Reposer
- Se Rencontrer
- Se détente
- Intimité

-Loger
- Echange
- détente

Fonctions
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Maison passive
Grobe à Ottbergen

(Allemagne )

Premier étage:Premier étage:
-Couloir
- Atelier
- W.C
- salle de bain
-Placard

-Chambre
-Chambre
d’enfant
-Balcon

Tableau NTableau N°°33 :: Définition programmatique
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Maison bioclimatique à
toulouse .par l’architecte
diether Mundt.

Exemples Bio-climatisme Structure et matériaux Energie

-Orientation au sud
avec en bois au nord
et à l’ouest
- situé dans un pré
avec une petite mare
fleurie
- des plantes
grimpantes autour .

-Ossature en bois ( non
traité )
- chanvre banché
- vitrage au façade sud et
véranda avec brique de
terre crue
- peinture intérieures et
lasures biologique .

- chauffage au poêle à bois
performant (hase) situé au
centre du séjour
- circulation naturelle à l’air
chaud pour la chambre à
coucher (1er étage ) et
conduit d’air chaud pour la
salle de bain.
- panneaux solaires
thermique pour l’eau chaude
.

Maison à Saint-Martin-du-
Boschet par l’architecte Diether
Mundt

- Les capteurs solaires
sont positionnés pour
bénéficier de l’effet
casquette au RDC .
-La pergola à protection
solaire découvrable
permet de modérer le
rayonnement solaire
directe sur la terrasse .

- Dalle en béton de 10cm,
carrelage de 6cm et
isolation inférieure de
4cm. Toit isolé grâce à la
mise en œuvre d’une
couverture autoporteuse
en éléments ISOX .
-Utilisation de double
vitrage

- 15m2 de capteurs
Solaire thermiques ( Wagner )
incliné à 60°.
-Module hydraulique de
transfère constitué d’un
régulateur à micro-processeur
programmable
-Plancher solaire chauffant au
RDC et à l’étage .
- alimentation ordinaire de
type PC potable .

- Volume compacte sur
un axe est-ouest ,
façade sud avec baie
vitrée  ( occultation par
volets ) .
-Balcon parasoleil .
-Coursive extérieurs au
nord desservant chaque
appartement.

- Structure mixte refends-
dalles en béton armé , terre et
bois .
-Façade est ,ouest et nord
ainsi que l’étage supérieur
(duplex): panneaux à ossature
bois avec isolation en laine de
chanvre
- façade sud en bauge : terre
crue moulée .
- double vitrage avec lame
d’argon
- peinture avec le label NF
environnement.

- Ventilation double flux
Avec récupération de chaleur
( 80%) .
-Eau chaude sanitaire
produite par 80m² de capteur
solaire ( clipsol) installé au
terrasse avec  une inclinaison
de 60° relié ) deux balcons.
-Chauffage air et eau ( ballon
de 1500litres )
complémentaire fourni par le
réseau urbain .
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Résidence Salvatierra à Rennes
Par l’architecte : Jean-Yves
Barriers (tours)

- Volume compacte sur
un axe est-ouest ,
façade sud avec baie
vitrée  ( occultation par
volets ) .
-Balcon parasoleil .
-Coursive extérieurs au
nord desservant chaque
appartement.

- Structure mixte refends-
dalles en béton armé , terre et
bois .
-Façade est ,ouest et nord
ainsi que l’étage supérieur
(duplex): panneaux à ossature
bois avec isolation en laine de
chanvre
- façade sud en bauge : terre
crue moulée .
- double vitrage avec lame
d’argon
- peinture avec le label NF
environnement.

- Ventilation double flux
Avec récupération de chaleur
( 80%) .
-Eau chaude sanitaire
produite par 80m² de capteur
solaire ( clipsol) installé au
terrasse avec  une inclinaison
de 60° relié ) deux balcons.
-Chauffage air et eau ( ballon
de 1500litres )
complémentaire fourni par le
réseau urbain .

Tableau NTableau N°°44:: Définition constructive



33 .. CONCLUSION DE LA FORMULATION DE L’IDÉE DU PROJET :CONCLUSION DE LA FORMULATION DE L’IDÉE DU PROJET :

L’analyse des exemples nous a permit de faire valoir un programme et le choix constructive et
architectural de notre projet , ce dernier c’est une synthèse globale de notre analyse qui nous fait
apprendre et connaitre la notion de l’écologie dans l’habitat ,  donc en résume l’habitat écologique :

- Jouit d’un climat intérieur extrêmement agréable en été comme en hiver.
- A une bonne isolation thermique ainsi qu’une bonne étanchéité a l’air.
- Consomme 90% d'énergie de moins qu'une construction classique (Minimise les besoins en

énergie calorifique du bâtiment, tout en fournissant un air à l'intérieur de bonne qualité.)
- Utilise au mieux toutes les sources de chaleur disponibles, comme la chaleur corporelle ou celle

apportée par le soleil.
- Utilise les énergies renouvelables pour les besoins énergétiques de la maison.
- Crée un environnement sain et confortable pour ses utilisateurs.
- Préserve les ressources naturelles en optimisant leur usage.

Une telle habitation, coûte entre 10 à 15% de plus que les logements classiques . Cet
investissement apporte également des améliorations de confort de plusieurs façons :

- Une meilleure qualité d'air grâce à une ventilation contrôlée et automatisée.
- Une amélioration du confort thermique depuis les murs et en particulier, les surfaces des

Fenêtres .
- Un meilleur éclairage naturel pour maximiser l'efficacité énergétique . Et surtout, il promeuve au

développement durable. ( Tableau N( Tableau N°°55))

ChapitreChapitre 0202: Les repères théorique de la formulation l’idée du projet: Les repères théorique de la formulation l’idée du projet
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Structure et
matériaux

Espaces Activité Energie
In

té
rie

ur
Ex

té
rie

ur

Espace jour:Espace jour:
- Hall
- Séjour familial
-Séjour
- terrasse
Espace nuit :Espace nuit :
Chambre parents , enfants
Espace humides :Espace humides :
Cuisine
W.C

- air de détente
- air de jeux privé
- air de
stationnement
privé / Semi-privé

Se réunie

se détente

se reposer

Bio-climatisme

-Les économies
d’énergie et une
bonne gestion de
l’eau coulent de
source .
- L’efficacité
écologique pour
une valeur
financière donnée
.
-Le
développement
des énergies
naturelles
renouvelable .
-Respect de
l’environnement .
- la promotion de
l’efficacité
énergétique et de
la haute qualité
environnementale.
- l’utilisation des
formes de la
nature .
- L’utilisation des
panneaux solaires
,thermiques .
-utilisation du
solaire passif .

- L’orientation au
sud avec de
grandes baies
vitrées .
-L’étroitesse du
bâti favorise une
ventilation
transversale.
-L’utilisation des
volets roulants
microperfocés
protègent les
espaces intérieurs
.
- une bonne
maitrise des
températures
intérieurs en été .
- Les façades
orienté vers le
nord ont le
minimum de
percements.
-L’orientation et
la disposition des
ouvertures
permets de
favoriser les
apports solaires en
hiver , tout s’en
protégeant en été.

- l’utilisation des
matériaux locaux ,
- naturel recyclés
- le bois , la brique
, les matériaux
d’isolation ,
L’acier ,verre ,
béton , les
matériaux
d’intérieurs)
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Tableau NTableau N°°55:: Le programme retenue en fonctions des exemples
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températures
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percements.
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ChapitreChapitre 0303: La matérialisation de l’idée du projet: La matérialisation de l’idée du projet

INTRODUCTIONINTRODUCTION

Le présent chapitre a pour objet la  matérialisation de l’idée du projet a travers la vérification des
hypothèses émie précédemment , cette matérialisation concerne le rapport entre le concept de base et le
palier de conception dans cette étude on distingue trois palier de conception , L’organisation des masses
,L’Organisation interne des espaces du projet et Architecture du projet .Donc l’examinassions de
l’hypothèse une de l’étude va mettre en équation le concept de base de l’hypothèse et le plan de masse
comme suit :
- L’examinassions du concept de la gestion des paramètres environnementaux extérieurs et l’adoption
d’une organisation de masses pavillonnaires .
- L’examinassions du concepts de l’adoption de la compacité dans la distribution des espaces en relation
avec la durabilité et le confort à l’intérieurs du bâtis .
- L’examinassions de la conception de la façade est tributaire de la trajectoire du soleil et l’esthétique doit
inclure du variables environnementaux .
En conclusion ce chapitre va nous fournir le dossier graphique de la vérification des hypothèses .(( Fig.nFig.n°°5353))

33--11 .. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DU PROJET :PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DU PROJET :

33--11--11.. Le programmeLe programme

Selon Paul Lotus : « le programme est un moment en avant du projet, c’est une information obligatoire
à partir de laquelle l’architecture va pouvoir exister,  c’es un point de départ mais aussi une phase
préparatoire » .

En effet , la programmation consiste à décrire les objectifs et le rôle de l’équipement, hiérarchiser les
activités et assurer leurs regroupements en fonction de leurs caractéristiques.  l’ approche adopté dans
notre projet est une approche induite par rapport a l’analyse d’exemple .donc la programmation est
élaborée a travers trois points essentiels ce sont :

- Les objectifs programmatique
- définition des fonctions mères
- définition des activités et espaces du projet

33--11--11--11 .. Les objectifs programmatiqueLes objectifs programmatique::

La programmation consiste à décrire les objectifs et le rôle de l’équipement , hiérarchiser les activités et
assurer leurs regroupement en fonction de leur caractéristiques .
Elle est le moyen de départ pour formuler les données de base d’une conception et justification des choix

dans le but de concevoir un ensemble regroupant plusieurs activités qui sont liées entre eux .L’approche
adoptée dans notre projet est une approche induite par rapport à l’analyse des exemples .(.(Fig.nFig.n°°5454))

33--11--11--22 .. les fonctions mères:les fonctions mères:

Notre projet comprends trois objectifs majeurs , engendrant les fonctions suivantes :
a . Echange :Echange : création des lieux d'échanges entre les voisins , circulation fluide entre le centre

commercial , crèche , autre équipement liés au bien étre pour facilité le mode de vie ouvert de partage par
chaque habitants .

b .b . LogerLoger ::Une bonne organisation des espaces avec une bonne orientation pour un éclairage  naturelle
, L’utilisation des formes simples faciles pour facilité la circulation , création des espaces d’échange privé
et semi-privé pour un mode de vie confortable .

c .c . LoisirsLoisirs :: création  des espaces de détentes , de jeux  et de loisirs , commerce et parking   en
contacte avec la nature
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Programmation

Conception

Objectifs programmatiques

Détermination des fonction
mères

Détermination des activités liées
au fonctions mères

Définition quantitative et
qualitative du projet

Organisation des masses

Conception de l’organisation
interne des espaces du projet

Conception des façades

Conception du plan de masse

Conception de la volumétrie
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Dimension géométrique
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FigFig .n.n°°5353 :: Matérialisation de l’idée du projet

Les objectifs
programmatiques

Liés au site

Liés au
thème

Liés au
caractère du

projet

-Faire du projet un point de repère dans la nouvelle
ville .
- offrir une habitation en relation avec
l’environnement .

- L’initiation et la sensibilisation du grand public à
l’importance de l’environnement en valorisant les
mécanisme de protection.

- Offrir une structure de découverte , d’habitation
et de développement couvrant les différents
aspects de l’environnement et du développement
durable dans le  cadre de l’écologie .

Fig.nFig.n°°5454 :: Les objectifs programmatiques



33--11--11--33 Détermination des activités liées aux fonctions supports du projet:Détermination des activités liées aux fonctions supports du projet:

a.a. les usagersles usagers ::

les familles (parents, jeunes enfants, adolescents), -les handicapés, les personnes âgées, le public
(clients, passants…), les employés (vendeurs et commerçants, gérants…). Le tableaux NLe tableaux N°°66 présente les
activités et les espaces quantitatives et qualitatives qui formulent notre projet à partir d’ un programme de
base qui est retenu par des exemples .

33--11--11--44.. Définition quantitative et qualitative du projetDéfinition quantitative et qualitative du projet

a .a . Les organigrammesLes organigrammes::

aa-1. L’organigramme hiérarchisation des espaces :
publics , commun , semi-privé et privé entre les espaces programmé dans notre projet .(Fig.nFig.n°°5555))

a-2 . Organigramme surfacique :
Le terrain d’intervention est de superficie total de : 29000m² , Espace habitable= 6350m² , surface

service et commerce = 2000 m² , crèche = 550 m² ,  surface de recule = 550m² , surface non bâtis = 19550
m² . (( Fig.nFig.n°°5656))

ConclusionConclusion

L’étude programmatique précédemment élaborée nous fournit un programme qui détermine les fonctions
mères du projet et les activités liées en fonction support du projet et de faire des organigrammes qui
introduit l’approche programmatique de notre étude .

ChapitreChapitre 0303: La matérialisation de l’idée du projet: La matérialisation de l’idée du projet
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ChapitreChapitre 0303: La matérialisation de l’idée du projet: La matérialisation de l’idée du projet

Fonctionnels Activité Espaces Quantitatives Qualitatives

Initiation
-Offrir des espaces

fonctionnel utilisables
et bien orientées
- construire des

habitations écologique
avec le respect de
l’environnement

- la réalisations des
habitation avec des
matériaux recyclés

-Le bon raisonnement
pour obtenir une

habitation respectueuse
de l’environnement et

de l’être humains .

Habiter

Echanges

Espaces jours

Espaces nuits

Hall de réception
Séjour
Cuisine
Salon

Chambre  parent
Chambres
d’enfants

Espaces  de
travail

Air de détente

Air de jeux

Bureau

Atelier

Extérieurs
/intérieurs

Extérieurs
/intérieurs

15-20m²
30-35m²
25m²
40-45m²

25-28m²
2*20m²

20-25m²

25-30m2

10-15m²

15-30m²

-Bien ensoleillé , la
présence du confort
visuel et climatique

- Garder le calme ,
avec un espace
suffisant pour le
nombre de la famille .

C’est des espaces
privé nécessite le
calme avec un bon
éclairage .

- c’est des espaces
privé et semi-privé
pour le détente et le
jeux pour les enfants .

Tableau NTableau N°°0606:: Détermination des fonctions liées aux fonctions supports du projet
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FigFig .n.n°°5555:: Organigramme hiérarchisation des espaces

Espace public Espace Commun Espace Semi-privé Espace Privé

Aires de jeux
détente et

loisir

Espaces
commun entre

les logs
LogementsEquipements

Place centrale
Axe commerciale

Place centrale
Jardin public

Aires de jeux espace
de détente jardin Entrée

RestaurantCrèche

Salle du
sport

Centre
médical

Boutiques
commerce

Cafétéria

Hall

Espace jourEspace
Nuit

Espace
Humide



La surface totale
29000m²

Surface
d’emprise au sol

= 8900m²

Surface non bâtis
= 19550 m²

Surface de
recule= 550 m²

Parking

Espace vert

Espace vert

Espace de jeux
et de détente

Parking voiture
et vélo

Circulation
piétonne et

cyclable

Surface services et
commerces  =

2550 m²

Surface habitable
= 6350m²

283m² * ( 12
villas ) = 3396m²

325 m² * (9) =
2925m²

18 duplex

Crèche = 550m²

Centre
commercial =

2000m²

ChapitreChapitre 0303: La matérialisation de l’idée du projet: La matérialisation de l’idée du projet
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piétonne et

cyclable

Fig.nFig.n°°5656 :: Organigramme Surfacique
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33--22 .. CONCEPTION DU PLAN DE MASSE:CONCEPTION DU PLAN DE MASSE:

Le plan de masse est un instrument  conventionnel de présentation du projet . Il établit le rapport entre le
projet et son environnement et définit  les rapports topologiques entre les constituants du projet et de son
environnement . L’étude de plan de masse est faite comme suit :

1- Les enveloppes
2- Les parcours.
3- Les espaces extérieurs. (( Fig.nFig.n°°5757))

33--22--11.. Conception des enveloppes :Conception des enveloppes :

33--22--11--11 .. Type d’enveloppe :Type d’enveloppe :
Valorisé la notion de centralité environnementale en créant un élément d’articulation ( découverte )
- mettre en valeur la morphologie du site .
- L’importances fonctionnelles de tout activités correspondante au projet .(.( Fig.nFig.n°°5858))

33--22--11--22.. Nombre d’enveloppeNombre d’enveloppe:
Le nombre d’enveloppes et selon le programme prévu dans le projet ,Deux enveloppes ce sont :

- Fonction loger
- Fonction d’échange (( Fig.nFig.n°°5959))
33--22--11--33 .. Logique de structuration des enveloppes:Logique de structuration des enveloppes: Il existe deux logiques d’organisation ce sont :

a. La linéarité orienté :
Le projet se développe suivant :
- un axe principal qui est l’axe de convergence commençant par un point de départ de découverte le projets
jusqu’à l’arrivée ou point d’aboutissement développement  vers le mont de chenoua .

b. La centralité :
commence a partir de l’enveloppe de l’échange ( centre commercial ). ((Fig.nFig.n°°6060))

33--22--11--44 .. La forme :La forme :
La forme en architecture fait référence à la fois à la structure intérieure d'un ouvrage, au contour extérieur

qu'il décrit et au principe d'unité de l'ensemble. Selon notre programme on a quatre formes ( La crèche ,
L’habitat individuelle , les duplex , le centre commercial )   chaque forme est sa composition , sont construites
sur des lois géométrique , a partir des deux aspects essentiels qui sont la mer et le mont de chenoua c’est pour
favoriser un ensemble homogène au milieu totalement naturel .

a. Rapport significatifs :: la signification dans notre cas d’étude elle est viennent a partir de la nature , pour
la partie haute de notre site d’intervention qui est en relation directe avec le mont de chenoua la signification
de cette dernière c’est la fleur du tournesol qui tourne avec le soleil , pour l’habitat écologique la présence du
soleil est important .

b. Rapport géométrique :: la géométrie  dans notre projet est faite selon des principes architectural qui relient
la fonction avec la forme

c. Rapport Forme/Fonction : La forme suit la fonction en rapport avec la géométrie.(( TableauNTableauN°°77))
33--22--11--55 .. Relation  avec l’environnement immédiat :Relation  avec l’environnement immédiat :

a. Processus d’implantation :
-La création de l’axe  structurant qui émerge du nœuds de structuration vers le mont  de chenoua ,
l’intersection de deux axes ( principale et secondaire ) donnent un point central de la partie haute du site qui
devient par la suite un ensembles d’habitats individuelles . (( FigFig .n.n°°6161))
- a partir des axes de divergences  , l’implantation  des blocs qui devient l’habitat semi-collectif se fait en
fonction de ces derniers .la boucle de distribution qui a une relation directe avec tout les secteurs dans le projet
.(( FigFig .n.n°°6262))
- L’intersection de  deux axes donnent un point d’articulation La boucle structurante Qui est l’espace de
transition et de regroupement qui relie les enveloppes entre eaux .((FigFig .n.n°°6363))
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Fig.nFig.n°°5757:: Conception du plan de masse
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Fig.nFig.n°°5858 :: Types d’enveloppes
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b.b. Relation physique :Relation physique :

b-1- Accessibilité :
L’accès principale du projet est choisit selon les points d’impact avec l’environnement immédiat et le flux

du grand public .(.( Fig.nFig.n°°6464))
b-2- potentialité paysagère :

Les potentialités du site faire valoir du site a travers la divergence des enveloppes de développement pour
assurer l’ouverture du projet sur son environnement immédiat .(.( Fig.nFig.n°°6565))

c.c. Relation fonctionnel :Relation fonctionnel :

Le projet est fait a partir des axes structurels  , ces derniers nous permet de déterminer les enveloppes .
Chaque enveloppe est sa typologie et sa fonctions spécifique qui s’articule par des points suivant:

- ville-accueil : collecte des flux
- accueil-découverte : point d’articulation
- loger-échange-commerce : filtration du flux .(.(Fig.nFig.n°°6666))

d.d. Relation sensoriel :Relation sensoriel :

L’utilisation de la métaphore nature nous a permit de consolider le contexte au milieu naturel , ainsi que
nous permit de donner une empreinte au projet .((Fig.nFig.n°°6767))

ee -- Esquisse des enveloppes:Esquisse des enveloppes:

à partir  des dernière étapes qu’on a constaté une synthèse qui nous a permit  de lire notre projet dans son
contexte environnemental qui doit être un projet homogène .
La conception des masses a pour objet de faire un espace homogène qui a une relation avec son contexte ,
donc ces masses doit inclure une stabilité et une liaisons fondamentale qui détermine par la suite une lecture
logique des masses . (( Fig.nFig.n°°6868))

33--22--22 ..Conception  des parcours du projet :Conception  des parcours du projet :

La conception des parcours du projet a pour objet de mettre en relation les organisation des masses et le
principe de la conception des parcours , donc le but est de consolider le contexte a travers  l’implantation
d’une multiplication des parcours au niveau de notre projet , d’abord on va définir les parcours puis on va
voir les dimensions de la conception des parcours .

33--22--22--11.Définition du parcours :.Définition du parcours :
C’est un déplacement réel ou virtuel d’un point à un autre , que ce soit un repère perceptuel ou un repère

territorial il permet de :
- Relier le projet a son environnement
- relier les différentes composantes du plan de masse
-De consolider la thématique du projet .

33--22--22--22..Les dimensions de la conception des parcours :Les dimensions de la conception des parcours :
Les parcours sont conçus selon trois dimensions :

a- Le type : la multiplications des parcours se différent dépends la fonction de chaque parcours .
b - la logique : orientation territoriale , selon des repères environnementaux liées avec le territoire .
c- la typologie : dynamisme , des différentes typologies de parcours pour consolider l’air territorial .
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Fig.nFig.n°°6464:: Accessibilité Fig.nFig.n°°6767:: Les relatons sensoriels

L’utilisation de la métaphore nature
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Fig.nFig.n°°6565:: Potentialité paysagère

Fig.nFig.n°°6666:: Les relations fonctionnelles

Fig.nFig.n°°6868:: Esquisse des enveloppes
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a. Types des parcours :
le projet emprunte différents types  de parcours se sont :

a-1. parcours de liaison avec l’environnement immédiat :
ce parcours relie le projet avec son environnement immédiat par respect de ce dernier .

a-2. parcours d’exploitation des enveloppe :
Ce parcours détermine les enveloppes dans le projet lui-même .

a-3. Parcours de détente et loisirs :
Ce sont des voies réservées à la circulation non motorisée, destinées aux piétons, cyclistes, rollers et
personnes à mobilité réduite… Elles sont bien aménagées  pour le publics .

a-4. Parcours d’accès au enveloppes :
Ce sont des parcours de deux types  privé et semi-privé et public selon la fonction de chaque enveloppe

a-5. Voie mécanique intérieur :
une voie à l’intérieur visible a forte circulation dans la partie base du terrain ou se trouve le centre

commercial , et pour la partie est et ouest de notre site l’implantation du semi-collectif  aussi pour la partie
haute du site ou se trouve l’habitat individuelle  la voie elle devient semi-privé . La présence du centre
commercial donnent un mouvement particulier  et la découverte de la nature dans le projet . (( Fig.nFig.n°°6969))

b. Logique des parcours :
La logique des parcours est faite selon deux axes séquentiel et orienté .

b-1.Logique combiné :
Linéaire et centralisé

1- consolidation du mouvement  d’orientation et de découverte .
2- l’inscription du réseaux dans une trame fonctionnelle .
3- Articulation avec l’environnement immédiat .
b-2-3- Typologie des parcours :

Dans notre projet la présence de plusieurs types de parcours  , a vue du piéton marchant vers Compostelle
et d'apprécier la variation paysagère qui rythme la marche.(.( Fig.nFig.n°°7070))
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Fig.nFig.n°°6969:: Types des parcours
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Fig.nFig.n°°7070:: Logique des parcours
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33--22--33 ..Conception des espaces extérieurs du projet :Conception des espaces extérieurs du projet :

Un projet écologique d’espace public paysager ne présage pas d’un type de paysage produit.
Au contraire, prendre en compte les enjeux écologiques et proposer des réponses particulières pour chaque
site en fonction de ses caractéristiques et des usages souhaités, engendre une très grande diversité de
paysages. Pour choisir les types et la logiques des espaces extérieurs on va passé par les bienfaits pour
l’environnement et les équilibre naturels  ce sont :

- conservation de la biodiversité
- Régulation thermique
- Amélioration de la qualité de l’air
- Meilleur écoulement des eaux et protections des sols .

a .a .Types des espaces extérieurs ;Types des espaces extérieurs ;

Nous avons mis en place la déclinaison d’une série de lieux : espaces privés en pied
d’immeuble, espace public de promenade, espaces de jeux, parking extérieurs. Ils forment un même
dispositif, sur toute la longueur de la barre, qui à la fois crée de l’espace public, répond à des fonctions de
loger, et organise les espaces privés. Sur un quartier aussi grand, il est nécessaire d’assurer une unité à partir
de la fonction et de
l’image de l’espace public. Un minimum d’espace public est nécessaire pour assurer la gestion de l’eau et la
continuité de la  nature. (( Fig.nFig.n°°7171))

bb.. Logique des espaces extérieursLogique des espaces extérieurs ::

La logique de distribution des espaces extérieurs est faite en fonction de la typologie de chaque entités
dans le projet ,Elle est organisée d’une manière équilibré notamment en matière d’habitabilité  Sont réalisé
sur des bases logique en dehors de toute dynamique urbaine par abstraction des aspects social et
environnemental . solution alternative, vient d’instaurer
une autre logique de pensée humaine, basée sur des méthodes d’évaluation tributaire d’un ensemble
d’indicateurs. (( Fig.nFig.n°°7272))

ConclusionConclusion

L’identification d’un projet en matière d’architecture doit tenir compte des besoins spécifique d’approprier
le projet à son environnement .le but est d’intégré le projet de son environnement et de le concevoir dans un
cadre écologique  économique qui réponds a  tout les besoins de l’occupants par une démonstration de la
durabilité dans un milieu naturel.((Fig.nFig.n°°7373))
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Fig.nFig.n°°7171:: Type des espaces extérieurs
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Fig.nFig.n°°7272:: Logique des espaces extérieurs

Fig.nFig.n°°7373:: Plan de masse
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33--22--44.. CONCEPTION DE LA VOLUMÉTRIE :CONCEPTION DE LA VOLUMÉTRIE :

La volumétrie est en matière d’architecture plus importante que les matériaux , les couleurs ou le « style
» , Ce sont la forme du bâtiment et son positionnement que l’on perçoit en premier lieu , qui donnent au
bâtiment son identité et sa faculté d’insertion .

33--22--44--11 .. Rapport a la typologie:Rapport a la typologie:

a- La centralité
b- rapport géométrique
c- l’appartenance

a.a. La centralitéLa centralité ::
Le centre commercial est un élément de repère , qui est un lieu de découvert qui accueillir les visiteurs Il

est situé vers la voie principal WC09 .(.(FigFig .n.n°°7474))
b.b. Le rapport a la géométrieLe rapport a la géométrie ::
à partir de la ligne de structuration du projet le choix d’accès est fait selon le point le plus fort (Flux ) , le

point d’accès au entités selon les voies principales qui sont à l’intérieurs de notre projet qui sont
généralement vers l’axe de convergence .(.(FigFig .n.n°°7575))
c.c. L’appartenance :L’appartenance :

c-1 . Notion d’horizontalité:
Créer un cadre de bien-être , une relation entre le projet et l’environnement avec une bonne

organisation typique dans un milieu naturel donc l’Appartenance a la ville est assurer .
c-2. Appartenance :
La ville de Tipaza a une richesse importante par ces lieux touristique , on doit prendre ce dernier point

en considération pour introduire notre projet dans ce contexte .
c-3. Appropriation :
- le champ de prédilection s'est étendu et diversifié : du milieu naturel aux milieux ruraux et urbains ,

Pour cela l’implantation de notre projet est faite pour but d’offrir des possibilité de découverte et
d’expérimentation et stimuler et organiser l’acquisition de connaissance et la  Création des percées:
- 1 et 2 vers les montagnes
- 3 et 4 vers la CW 09 . (( Fig.nFig.n°°7676))

33--22--44--22 .. Rapport a la topologie :Rapport a la topologie :

a-rapport avec le projet
b-Proportion
c-Émergence

a.a. rapport avec le projet :rapport avec le projet :
-- Le projet est un point de repère , il consolide l’image de la ville en rapport avec l’environnement .
- Le projet donnent une image de la nature et d’homogénéité spiritual qui lui donne une valeur dans son
contexte environnemental .(.(Fig.nFig.n°°7777))

b.b. Proportion :Proportion :
Les proportions en architecture s’établissent d’abord sur les lois de la stabilité, et les lois de la stabilité

dérivent de la géométrie.
- Le projet se développe en largeur .
-Un projet éclaté .(( Fig.nFig.n°°7878))
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Créer un cadre de bien-être , une relation entre le projet et l’environnement avec une bonne

organisation typique dans un milieu naturel donc l’Appartenance a la ville est assurer .
c-2. Appartenance :
La ville de Tipaza a une richesse importante par ces lieux touristique , on doit prendre ce dernier point

en considération pour introduire notre projet dans ce contexte .
c-3. Appropriation :
- le champ de prédilection s'est étendu et diversifié : du milieu naturel aux milieux ruraux et urbains ,

Pour cela l’implantation de notre projet est faite pour but d’offrir des possibilité de découverte et
d’expérimentation et stimuler et organiser l’acquisition de connaissance et la  Création des percées:
- 1 et 2 vers les montagnes
- 3 et 4 vers la CW 09 . (( Fig.nFig.n°°7676))

33--22--44--22 .. Rapport a la topologie :Rapport a la topologie :

a-rapport avec le projet
b-Proportion
c-Émergence

a.a. rapport avec le projet :rapport avec le projet :
-- Le projet est un point de repère , il consolide l’image de la ville en rapport avec l’environnement .
- Le projet donnent une image de la nature et d’homogénéité spiritual qui lui donne une valeur dans son
contexte environnemental .(.(Fig.nFig.n°°7777))

b.b. Proportion :Proportion :
Les proportions en architecture s’établissent d’abord sur les lois de la stabilité, et les lois de la stabilité

dérivent de la géométrie.
- Le projet se développe en largeur .
-Un projet éclaté .(( Fig.nFig.n°°7878))
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Fig.nFig.n°°7474:: la centralité

Le centre commercial
Élément d’appel  au centre du site « Articulation »

Fig.nFig.n°°7777:: Rapport topologie/Projet

Fig.nFig.n°°7575 :: Rapport a la géométrie Fig.nFig.n°°7878:: Proportionnalité

Fig.nFig.n°°7676 :: L’appartenance

-1 et 2 vers les montagnes
- 3 et 4 vers la CW 09
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c.c. Emergence :Emergence :

Une émergence Caractériel  rappelant de la nature et la végétation et l’eau et la stabilité tout ces
derniers aspects ce sont traduit dans notre projet , sa présences est assurer  dans notre cas d’étude et
l’importance de la préservation de l’environnement pour un mode de vie équilibré . ((FigFig .n.n°°7979))

33--22--44--22 .. Identité :Identité :

dans le compréhension de l’identité de notre projet , il existe trois rapports qui sont :
-Rapport cognitif
- Rapport affectif
-Rapport normatif

a.a. Rapport cognitif :Rapport cognitif :

L’appropriation des éléments naturel dans le projet , La présence des aspects environnementaux dans
les masses . Le point central c’est un rappel des éléments de la nature..((Fig.nFig.n°°8080))

b.b. Rapport affectif:Rapport affectif:

b-1 . Point de vue environnemental : la logique de l’implantation est en relation avec l’environnement  ,
le respect de ce dernier est fait par l’utilisation des formes organique et fluide simple qui s’intègre avec
son contexte .
b-2 . la fonctionnalité du projet : l’importance du projet fait valoir de définir l’écologie et la relation

avec la nature .
b-3 . l’intégration et appropriation des potentialité paysagère : la présence de l’eau dans le bâtis et la

végétation qui sont deux aspects d’appropriation dans le projet , Les masses sont implanté dans un milieu
naturel et qui s’installent avec une logique . ((Fig.nFig.n°°8181))

c.c. Rapport normatif:Rapport normatif:

c.1 . hiérarchie fonctionnelle :
la multiplication des fonctionnalités dans les masses nous offre une compréhension de la valorisation

d’hiérarchisation des typologies .

c-2. hiérarchie d’usagers :
La présence de la diversités des espaces qui facilite le mode de vie et qui oriente les usagers . (( Fig.nFig.n°°8282))

c.c. Emergence :Emergence :

Une émergence Caractériel  rappelant de la nature et la végétation et l’eau et la stabilité tout ces
derniers aspects ce sont traduit dans notre projet , sa présences est assurer  dans notre cas d’étude et
l’importance de la préservation de l’environnement pour un mode de vie équilibré . ((FigFig .n.n°°7979))

33--22--44--22 .. Identité :Identité :

dans le compréhension de l’identité de notre projet , il existe trois rapports qui sont :
-Rapport cognitif
- Rapport affectif
-Rapport normatif

a.a. Rapport cognitif :Rapport cognitif :

L’appropriation des éléments naturel dans le projet , La présence des aspects environnementaux dans
les masses . Le point central c’est un rappel des éléments de la nature..((Fig.nFig.n°°8080))

b.b. Rapport affectif:Rapport affectif:

b-1 . Point de vue environnemental : la logique de l’implantation est en relation avec l’environnement  ,
le respect de ce dernier est fait par l’utilisation des formes organique et fluide simple qui s’intègre avec
son contexte .
b-2 . la fonctionnalité du projet : l’importance du projet fait valoir de définir l’écologie et la relation

avec la nature .
b-3 . l’intégration et appropriation des potentialité paysagère : la présence de l’eau dans le bâtis et la

végétation qui sont deux aspects d’appropriation dans le projet , Les masses sont implanté dans un milieu
naturel et qui s’installent avec une logique . ((Fig.nFig.n°°8181))

c.c. Rapport normatif:Rapport normatif:

c.1 . hiérarchie fonctionnelle :
la multiplication des fonctionnalités dans les masses nous offre une compréhension de la valorisation

d’hiérarchisation des typologies .

c-2. hiérarchie d’usagers :
La présence de la diversités des espaces qui facilite le mode de vie et qui oriente les usagers . (( Fig.nFig.n°°8282))
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Fig.nFig.n°°7979 :: Emergence

-Eau
-La végétation
-la stabilité
- la nature

Fig.nFig.n°°8181 :: Rapport affectif

Fig.nFig.n°°8080:: Rapport cognitif Fig.nFig.n°°8282:: Rapport normatif
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33--33 ..ORGANISATION SPATIAL INTERNE AU PROJET:ORGANISATION SPATIAL INTERNE AU PROJET:

- L’objectif est de déterminer les différents concepts d’organisation des entités fonctionnelles du
projet , ainsi que la relation entre ces dernières .

La dimension fonctionnelle dans le projet est régie par Ces trois points:
- Fonctionnalité du projet .
- Structuration fonctionnelle du projet
- Relation fonctionnelle entre les différentes activités du projet .

33--33--11 .. Fonctionnalité du projet :Fonctionnalité du projet : (( Fig.nFig.n°°8383))

a-1-Définition de la fonctionnalité du projet :
- La fonctionnalité dans le projet est régie par  l’adoption du système d’orientation séquentiel .

a-2-Relation fonctionnelle:
La relation fonctionnelle est représenté par :

- la relation fonctionnelle entre les fonctions mères .
- la relation fonctionnelle entre les activités de l’entité .
- Les rapport fonctionnelle dans le projet sont basés sur la hiérarchie caractérielle.(.( Fig.nFig.n°°8484))

33 --33--22.. Structuration fonctionnelle :Structuration fonctionnelle :

-- La structuration fonctionnelle est régie par une centralité référentielle .
- La centralité référentielle se résume dans la structuration des différentes fonctions autour d’un

point de référence qui est le centre de convergence de ces derniers .
aa--11 .. Schéma de structuration fonctionnelle:Schéma de structuration fonctionnelle:
Pour les deux typologies ( duplex et les villas) ,  le fonctionnement de ces deux derniers est faite

selon  des principes de l’écologies , l’orientation des espaces jours vers le sud pour profiter de
l’éclairage naturelle , La conception du logement a été abordée afin qu’on  trouve de façon clair
l'espace jour qui est à l'entrée du logement, qui permet la rencontre d’autres personnes en dehors de la
famille, en suite la partie nuit située au fond du logement pour conserver au maximum l'intimité des
chambres.(.( Fig.nFig.n°°8585))

a-1-1 . Intimité familiale : dans le logement familial en assurant la qualité résidentielle du logement.
a-1-2 . Bon voisinage : dans des petits espaces équipés pour se retrouver, à côté des portes des

logements et des blocs ce qui favorise les rapports sociaux, et un espace propice aux rencontres et aux
échanges.

a-1-3 . Communauté : dans l'unité d'habitation la présence des terrains de jeux, des magasins pour les
courses quotidiennes et des espaces verts réservés aux piétons.

aa--22 .. Schéma fonctionnelle :Schéma fonctionnelle :
La conception est faite selon un schéma fonctionnel qui donne une importance a la volumétrie les

blocs en duplex ne dépasse  pas R+2 (( Fig.nFig.n°°8686)) ,, et pour les villa individuelle R+1 (( Fig.nFig.n°°8686)) . L’axe
vertical présente la circulation vertical , et l’axe horizontale présente la circulation horizontal à
l’intérieurs de la cellule, une organisation générale qui suit la nature des fonctions (jour, nuit) (calme,
bruit) .

33--33 ..ORGANISATION SPATIAL INTERNE AU PROJET:ORGANISATION SPATIAL INTERNE AU PROJET:

- L’objectif est de déterminer les différents concepts d’organisation des entités fonctionnelles du
projet , ainsi que la relation entre ces dernières .

La dimension fonctionnelle dans le projet est régie par Ces trois points:
- Fonctionnalité du projet .
- Structuration fonctionnelle du projet
- Relation fonctionnelle entre les différentes activités du projet .

33--33--11 .. Fonctionnalité du projet :Fonctionnalité du projet : (( Fig.nFig.n°°8383))

a-1-Définition de la fonctionnalité du projet :
- La fonctionnalité dans le projet est régie par  l’adoption du système d’orientation séquentiel .

a-2-Relation fonctionnelle:
La relation fonctionnelle est représenté par :

- la relation fonctionnelle entre les fonctions mères .
- la relation fonctionnelle entre les activités de l’entité .
- Les rapport fonctionnelle dans le projet sont basés sur la hiérarchie caractérielle.(.( Fig.nFig.n°°8484))

33 --33--22.. Structuration fonctionnelle :Structuration fonctionnelle :

-- La structuration fonctionnelle est régie par une centralité référentielle .
- La centralité référentielle se résume dans la structuration des différentes fonctions autour d’un

point de référence qui est le centre de convergence de ces derniers .
aa--11 .. Schéma de structuration fonctionnelle:Schéma de structuration fonctionnelle:
Pour les deux typologies ( duplex et les villas) ,  le fonctionnement de ces deux derniers est faite

selon  des principes de l’écologies , l’orientation des espaces jours vers le sud pour profiter de
l’éclairage naturelle , La conception du logement a été abordée afin qu’on  trouve de façon clair
l'espace jour qui est à l'entrée du logement, qui permet la rencontre d’autres personnes en dehors de la
famille, en suite la partie nuit située au fond du logement pour conserver au maximum l'intimité des
chambres.(.( Fig.nFig.n°°8585))

a-1-1 . Intimité familiale : dans le logement familial en assurant la qualité résidentielle du logement.
a-1-2 . Bon voisinage : dans des petits espaces équipés pour se retrouver, à côté des portes des

logements et des blocs ce qui favorise les rapports sociaux, et un espace propice aux rencontres et aux
échanges.

a-1-3 . Communauté : dans l'unité d'habitation la présence des terrains de jeux, des magasins pour les
courses quotidiennes et des espaces verts réservés aux piétons.

aa--22 .. Schéma fonctionnelle :Schéma fonctionnelle :
La conception est faite selon un schéma fonctionnel qui donne une importance a la volumétrie les

blocs en duplex ne dépasse  pas R+2 (( Fig.nFig.n°°8686)) ,, et pour les villa individuelle R+1 (( Fig.nFig.n°°8686)) . L’axe
vertical présente la circulation vertical , et l’axe horizontale présente la circulation horizontal à
l’intérieurs de la cellule, une organisation générale qui suit la nature des fonctions (jour, nuit) (calme,
bruit) .
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Fig.nFig.n°°8383:: Schéma de la fonctionnalité du projet Fig.nFig.n°°8686:: schéma fonctionnelle ( Villa)
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Fig.nFig.n°°8484::Structuration fonctionnelle  ( globale)

Fig.nFig.n°°8585:: structuration fonctionnelle

(1) Duplex
(2) Villa

(1)

(2)

Fig.nFig.n°°8787:: Schéma fonctionnelle (Duplex)
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33--33--33.. Le micro relation :Le micro relation :

-- La classification selon le caractère
- les types de relations
- la classification selon l’ordre du passage

33--33--33--11 .. La relation fonctionnelle :La relation fonctionnelle :

La relation fonctionnelle entre les différentes activités pour réalisés des espaces confortables pour
une habitation écologique faut pensé de l’isolation naturelle pour  :

- Diminution du bruit
- une bonne isolation thermique .
- L’utilisation des isolation saine et naturelle . Villas (( Fig.nFig.n°°8888)) , Duplex (( Fig.nFig.n°°8989))

a. Les types de relations :
la relation fonctionnelle entre les espaces de l’habitation qui sont des espaces jour/ Nuit  ,

Invité/intime , La classification est faite selon le nombre d’usagers deux types de relations qui sont :
- Relation directe.
- Relation indirecte .
Pour  la conception de l’habitation individuelle de type villa est basé sur la centralité qui est un

espace central dans le bâtis qui dirige tout les autres espaces internes , la présence de la végétation
dans cet espace et pour intégrer  la nature à l’intérieurs  du projet et  pour le confort de l’occupant
((Fig.nFig.n°° 9090)) ,, la conception des espaces internes des duplex est faite selon un axe linéaire qui représente
la circulation , est un élément de distribution qui est pour objet de liaison entre les espaces . (( Fig.nFig.n°°
9191))

b.b. La classification selon l’ordre du passage :
Les ordres du passage dans le projet ce sont :

- Transition
- Perméabilité
- interpénétration  .

L’ordre du passage dans la conception de Villa est basé sur une interprétation des espaces pour
faciliter la transition et la perméabilité qui est pour objet de faire une bonne cohésion entre ces
derniers (( Fig.nFig.n°°9292)) ,, Pour les duplex une bonne organisation des espace qui facilite la perméabilité et
garder l’intimité et la transition des espaces pour donner l’importance de variable fonctions ((
Fig.nFig.n°°9393).).

33--33--33--22 .. La correction géométrique :La correction géométrique :
Soumission de l’esquisse fonctionnelle aux régulateurs géométriques. Les régulateurs géométriques

représentent la base de la composition géométrique . Ils sont aussi les éléments essentiels de la
composition géométrique. Les régulateurs géométriques sont:
-Les points
-Les lignes
-Les plans
a .a . Les points :Les points : Les points représentent des séquences fonctionnelles et temporelles dans le projet .
b .b . Les lignes :Les lignes : Les lignes: c’est un ensemble de point qui indique une direction, un mouvement réel
ou virtuel.
c .c . Les plans :Les plans : Ce sont les différentes entités du projet qui : - Définissent une entité homogène dont
les caractéristiques physique, fonctionnelle, sensorielle. - Les différents plans définissent les
différentes Atmosphères dans le projet.

33--33--33.. Le micro relation :Le micro relation :

-- La classification selon le caractère
- les types de relations
- la classification selon l’ordre du passage

33--33--33--11 .. La relation fonctionnelle :La relation fonctionnelle :

La relation fonctionnelle entre les différentes activités pour réalisés des espaces confortables pour
une habitation écologique faut pensé de l’isolation naturelle pour  :

- Diminution du bruit
- une bonne isolation thermique .
- L’utilisation des isolation saine et naturelle . Villas (( Fig.nFig.n°°8888)) , Duplex (( Fig.nFig.n°°8989))

a. Les types de relations :
la relation fonctionnelle entre les espaces de l’habitation qui sont des espaces jour/ Nuit  ,

Invité/intime , La classification est faite selon le nombre d’usagers deux types de relations qui sont :
- Relation directe.
- Relation indirecte .
Pour  la conception de l’habitation individuelle de type villa est basé sur la centralité qui est un

espace central dans le bâtis qui dirige tout les autres espaces internes , la présence de la végétation
dans cet espace et pour intégrer  la nature à l’intérieurs  du projet et  pour le confort de l’occupant
((Fig.nFig.n°° 9090)) ,, la conception des espaces internes des duplex est faite selon un axe linéaire qui représente
la circulation , est un élément de distribution qui est pour objet de liaison entre les espaces . (( Fig.nFig.n°°
9191))

b.b. La classification selon l’ordre du passage :
Les ordres du passage dans le projet ce sont :

- Transition
- Perméabilité
- interpénétration  .

L’ordre du passage dans la conception de Villa est basé sur une interprétation des espaces pour
faciliter la transition et la perméabilité qui est pour objet de faire une bonne cohésion entre ces
derniers (( Fig.nFig.n°°9292)) ,, Pour les duplex une bonne organisation des espace qui facilite la perméabilité et
garder l’intimité et la transition des espaces pour donner l’importance de variable fonctions ((
Fig.nFig.n°°9393).).

33--33--33--22 .. La correction géométrique :La correction géométrique :
Soumission de l’esquisse fonctionnelle aux régulateurs géométriques. Les régulateurs géométriques

représentent la base de la composition géométrique . Ils sont aussi les éléments essentiels de la
composition géométrique. Les régulateurs géométriques sont:
-Les points
-Les lignes
-Les plans
a .a . Les points :Les points : Les points représentent des séquences fonctionnelles et temporelles dans le projet .
b .b . Les lignes :Les lignes : Les lignes: c’est un ensemble de point qui indique une direction, un mouvement réel
ou virtuel.
c .c . Les plans :Les plans : Ce sont les différentes entités du projet qui : - Définissent une entité homogène dont
les caractéristiques physique, fonctionnelle, sensorielle. - Les différents plans définissent les
différentes Atmosphères dans le projet.
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Fig.nFig.n°°8888 :: Classification selon les caractères (
Villa)

Fig.nFig.n°°9191:: Les types de relations  (Duplex)

NN

NN
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Fig.nFig.n°°9090 :: Les types de relations  (Villa)

Fig.nFig.n°°8989 :: Classification selon les
caractères ( Duplex)

NN

FigFig .n.n°°9292 :: La classification selon l’ordre du
passage ( Duplex )

Fig.nFig.n°°9393:: La classification selon l’ordre du
passage ( Villa )
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33--33--33--33.. La correction perceptuelle :La correction perceptuelle :

La dimension perceptuelle est un outil indispensable pour la compréhension d’un espace. elles est
fondée sur l’expérimentation personnelle de toutes les composantes de ce dernier. -Elle facilite la
connaissance humaine des objets formant un espace, afin d’arriver a une image correcte. Elle nous aide à
établir une signification pour les formes du projet. Les Rapports Perceptuels dans le projet sont:

-Les rapports cognitifs.
-Les rapports affectifs.
-Les rapports normatifs.

a .a . Les  rapports cognitifs :Les  rapports cognitifs :

a-1. identification du caractère d’usager :
Des formes simple complexe  organique bien orientée qui s’intègre avec l’environnement immédiat ,

- Structuration des formes par rapport à des points de repères ( L’axe de structuration et de distribution ).
-La présence de la nature dans  le projet avec une bonne organisation extérieurs et intérieurs .

b .b . Les rapports affectifs :Les rapports affectifs :
b-1 . la territorialité
la continuité des masses avec le territoire , la présence d’un élément central dans le projet qui introduit

le projet lui-même dans son environnement , donc la territorialité consiste a faciliter pour l’usager :
- Le repérage dans le projet .
- la distinctions des différentes entités du  projet  à travers le différents traits générateurs des entités .
b-2 . Le dynamisme ;

L’appropriation de la métaphore dans le projet mettre en relation avec  la nature et la notion de
l’écologie , pour cela le choix des formes est  fait selon des aspect environnementaux qui suit :

- les formes fluides qui s’intègre avec l’environnement  immédiat .
- des formes dynamique et régulière «  cercle , rectangle ».

C .C . Les rapports normatifs:Les rapports normatifs:

L’approche normative de la dimension perceptuelle de l’organisation interne des espaces du projet peut
être définie comme étant le rapport entre la forme de l’espace et son usager .
- La répétition des entités de même fonctions .
- L’utilisation d’un espace de regroupement et de distribution de chaque entités du projet .

33--33--33--33.. La correction perceptuelle :La correction perceptuelle :

La dimension perceptuelle est un outil indispensable pour la compréhension d’un espace. elles est
fondée sur l’expérimentation personnelle de toutes les composantes de ce dernier. -Elle facilite la
connaissance humaine des objets formant un espace, afin d’arriver a une image correcte. Elle nous aide à
établir une signification pour les formes du projet. Les Rapports Perceptuels dans le projet sont:

-Les rapports cognitifs.
-Les rapports affectifs.
-Les rapports normatifs.

a .a . Les  rapports cognitifs :Les  rapports cognitifs :

a-1. identification du caractère d’usager :
Des formes simple complexe  organique bien orientée qui s’intègre avec l’environnement immédiat ,

- Structuration des formes par rapport à des points de repères ( L’axe de structuration et de distribution ).
-La présence de la nature dans  le projet avec une bonne organisation extérieurs et intérieurs .

b .b . Les rapports affectifs :Les rapports affectifs :
b-1 . la territorialité
la continuité des masses avec le territoire , la présence d’un élément central dans le projet qui introduit

le projet lui-même dans son environnement , donc la territorialité consiste a faciliter pour l’usager :
- Le repérage dans le projet .
- la distinctions des différentes entités du  projet  à travers le différents traits générateurs des entités .
b-2 . Le dynamisme ;

L’appropriation de la métaphore dans le projet mettre en relation avec  la nature et la notion de
l’écologie , pour cela le choix des formes est  fait selon des aspect environnementaux qui suit :

- les formes fluides qui s’intègre avec l’environnement  immédiat .
- des formes dynamique et régulière «  cercle , rectangle ».

C .C . Les rapports normatifs:Les rapports normatifs:

L’approche normative de la dimension perceptuelle de l’organisation interne des espaces du projet peut
être définie comme étant le rapport entre la forme de l’espace et son usager .
- La répétition des entités de même fonctions .
- L’utilisation d’un espace de regroupement et de distribution de chaque entités du projet .
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Le choix des formes , leur traitement ainsi que l’affection des différents composants et espaces , s’est fait
en harmonie tout en valorisant le contexte du projet et les caractéristiques de la thématique . La façade
représente la modernité est traduite par l'utilisation de baies vitrée, terrasse jardin , panneaux végétal , la
transparence…..

33--44 .. CONCEPTION DES FAÇADES:CONCEPTION DES FAÇADES:

Dans cette discipline , il existe deux types de façades : Le projet façade et la façade du projet. dans notre
cas le projet est considérée comme étant un projet façade , la lecture de notre projet façade est régi par trois
rapports complémentaire qui sont:

a .a . Le rapport à la fonction:Le rapport à la fonction:
Le rapport à la fonction détermine le degré de lecture de la façade et du projet .

b .b . Le rapport à la géométrie :Le rapport à la géométrie :
Le rapport à la géométrie détermine les différents rapports géométriques : point , ligne ainsi que le

lecture de distribution des plans fonctionnels en façade .

c .c . Le rapport au style esthétique :Le rapport au style esthétique :
Le rapport au style esthétique détermine l’appartenance de la façade du projet à un style d’esthétique

précis dans notre cas : des interprétations de l’architecture écologique contemporaine.
Pour les deux typologies les façades  intelligemment conçue protège des éléments climatiques tout en les

exploitant:

cc--11.. Surface des vitrage raisonnable:Surface des vitrage raisonnable:
les façades diffusent aussi du bien-être à l’intérieur. les bâtiments les plus performants sont ceux qui ont

une surface de vitrages raisonnable. La façade active est donc construite autour du couplage production /
protection solaire.

cc--22 .. Expérimentation :Expérimentation :
la façade serait dotée de capteurs solaires sous vide, composés de séries de tubes transparents en verre.

Ces derniers, disposés en peigne, sont multifonctionnels : source de chaleur pour le chauffage des pièces,
de l’eau chaude sanitaire ou de la climatisation solaire, protection partielle contre le rayonnement solaire
sans risque de surchauffe grâce aux propriétés réfléchissantes des tubes et évacuation de la chaleur.
pénétrer la lumière du jour avec la possibilité de voir à travers un système sophistiqué qui résout
l’ensemble des problématiques.

cc--33.. Panneau producteurs d’énergie :Panneau producteurs d’énergie :
du côté de la ressource photovoltaïque, les évolutions passent par le vitrage. Notamment par des modules

de verre feuilleté BIPV avec cellules photovoltaïques disposées entre deux feuilles de verre trempé HST ou
autres. Intégrés aux façades utilisés les brise-soleil, ils combinent efficacité thermique et production
d’énergie dans les bâtiments. Ils sont aussi utilisés pour des compositions esthétiques. Réalisé sur la base
d’une structure bois, il est préfabriqué en usine et est doté d’une isolation thermique sur mesure. Les
panneaux solaires font appel à la technologie brevetée Micromorph ® de dernière génération qui associe
deux couches de silicium – l’une amorphe à l’extérieur, l’autre monocristalline en tant que substrat.

Le choix des formes , leur traitement ainsi que l’affection des différents composants et espaces , s’est fait
en harmonie tout en valorisant le contexte du projet et les caractéristiques de la thématique . La façade
représente la modernité est traduite par l'utilisation de baies vitrée, terrasse jardin , panneaux végétal , la
transparence…..

33--44 .. CONCEPTION DES FAÇADES:CONCEPTION DES FAÇADES:

Dans cette discipline , il existe deux types de façades : Le projet façade et la façade du projet. dans notre
cas le projet est considérée comme étant un projet façade , la lecture de notre projet façade est régi par trois
rapports complémentaire qui sont:

a .a . Le rapport à la fonction:Le rapport à la fonction:
Le rapport à la fonction détermine le degré de lecture de la façade et du projet .

b .b . Le rapport à la géométrie :Le rapport à la géométrie :
Le rapport à la géométrie détermine les différents rapports géométriques : point , ligne ainsi que le

lecture de distribution des plans fonctionnels en façade .

c .c . Le rapport au style esthétique :Le rapport au style esthétique :
Le rapport au style esthétique détermine l’appartenance de la façade du projet à un style d’esthétique

précis dans notre cas : des interprétations de l’architecture écologique contemporaine.
Pour les deux typologies les façades  intelligemment conçue protège des éléments climatiques tout en les

exploitant:

cc--11.. Surface des vitrage raisonnable:Surface des vitrage raisonnable:
les façades diffusent aussi du bien-être à l’intérieur. les bâtiments les plus performants sont ceux qui ont

une surface de vitrages raisonnable. La façade active est donc construite autour du couplage production /
protection solaire.

cc--22 .. Expérimentation :Expérimentation :
la façade serait dotée de capteurs solaires sous vide, composés de séries de tubes transparents en verre.

Ces derniers, disposés en peigne, sont multifonctionnels : source de chaleur pour le chauffage des pièces,
de l’eau chaude sanitaire ou de la climatisation solaire, protection partielle contre le rayonnement solaire
sans risque de surchauffe grâce aux propriétés réfléchissantes des tubes et évacuation de la chaleur.
pénétrer la lumière du jour avec la possibilité de voir à travers un système sophistiqué qui résout
l’ensemble des problématiques.

cc--33.. Panneau producteurs d’énergie :Panneau producteurs d’énergie :
du côté de la ressource photovoltaïque, les évolutions passent par le vitrage. Notamment par des modules

de verre feuilleté BIPV avec cellules photovoltaïques disposées entre deux feuilles de verre trempé HST ou
autres. Intégrés aux façades utilisés les brise-soleil, ils combinent efficacité thermique et production
d’énergie dans les bâtiments. Ils sont aussi utilisés pour des compositions esthétiques. Réalisé sur la base
d’une structure bois, il est préfabriqué en usine et est doté d’une isolation thermique sur mesure. Les
panneaux solaires font appel à la technologie brevetée Micromorph ® de dernière génération qui associe
deux couches de silicium – l’une amorphe à l’extérieur, l’autre monocristalline en tant que substrat.
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cc--44 .. Réchauffer l’airRéchauffer l’air

Pour certains spécialistes, le photovoltaïque est cependant plus adapté à la toiture. Le solaire thermique
étant lui davantage approprié à la façade, dans la mesure où les panneaux positionnés à la verticale sont
moins exposés aux risques de surchauffe en été tout en étant mieux exposés au soleil l’hiver.

Autre type de façade active, celle qui utilise le réchauffement de l’air entre deux peaux. Ces dernières se
composent, par exemple, d’un vitrage simple intérieur, d’un vitrage isolant extérieur et d’un store au
milieu. Une ventilation importante (30 m3 /heure) assure une aspiration de l’air ambiant au travers du mur-
rideau. Air qui est réutilisé pour chauffer, climatiser d’autres locaux ou pour produire de l’eau chaude
sanitaire. Il s’agit aussi d’abaisser le facteur solaire de la façade, tout en récupérant l’énergie produite.

Typologie NTypologie N°°11 ( Les duplex ) :( Les duplex ) :

a .a . rapport a la fonction ;rapport a la fonction ;
L’unité est constitué de deux cellules  dépendante , la premier cellule est du premier duplex qui est en

R+1 et la deuxième cellule du 2eme duplex  est de R+2.(( Fig.nFig.n°°9494))

a-1 . La verticalité :La verticalité :
- Correspondante a la circulation verticale .
a-2 . L’horizontalité :L’horizontalité :

Correspondante a la circulation horizontal , des espaces habitables de deux parties (jours et nuits ) qui
sont en gradin .

b .b . Rapport a la géométrie :Rapport a la géométrie :
- La géométrie des façades est déterminer  selon :
- Ligne de convergence
- ligne de structuration du projet
- ligne de terminaison du projet .(.( Fig.nFig.n°°9595))

c.c. Style esthétique :Style esthétique :
Dans la façade principale des duplex est constitué des éléments organique qui font l’appelle de la nature

avec une certaine transparence qui indique une transition vers la nature  avec une façon d’amélioration du
confort intérieur et d’une plus-value esthétique durable. (( Fig.nFig.n°°9696))

ChapitreChapitre 0303: La matérialisation de l’idée du projet: La matérialisation de l’idée du projet

cc--44 .. Réchauffer l’airRéchauffer l’air

Pour certains spécialistes, le photovoltaïque est cependant plus adapté à la toiture. Le solaire thermique
étant lui davantage approprié à la façade, dans la mesure où les panneaux positionnés à la verticale sont
moins exposés aux risques de surchauffe en été tout en étant mieux exposés au soleil l’hiver.

Autre type de façade active, celle qui utilise le réchauffement de l’air entre deux peaux. Ces dernières se
composent, par exemple, d’un vitrage simple intérieur, d’un vitrage isolant extérieur et d’un store au
milieu. Une ventilation importante (30 m3 /heure) assure une aspiration de l’air ambiant au travers du mur-
rideau. Air qui est réutilisé pour chauffer, climatiser d’autres locaux ou pour produire de l’eau chaude
sanitaire. Il s’agit aussi d’abaisser le facteur solaire de la façade, tout en récupérant l’énergie produite.

Typologie NTypologie N°°11 ( Les duplex ) :( Les duplex ) :

a .a . rapport a la fonction ;rapport a la fonction ;
L’unité est constitué de deux cellules  dépendante , la premier cellule est du premier duplex qui est en

R+1 et la deuxième cellule du 2eme duplex  est de R+2.(( Fig.nFig.n°°9494))

a-1 . La verticalité :La verticalité :
- Correspondante a la circulation verticale .
a-2 . L’horizontalité :L’horizontalité :

Correspondante a la circulation horizontal , des espaces habitables de deux parties (jours et nuits ) qui
sont en gradin .

b .b . Rapport a la géométrie :Rapport a la géométrie :
- La géométrie des façades est déterminer  selon :
- Ligne de convergence
- ligne de structuration du projet
- ligne de terminaison du projet .(.( Fig.nFig.n°°9595))

c.c. Style esthétique :Style esthétique :
Dans la façade principale des duplex est constitué des éléments organique qui font l’appelle de la nature

avec une certaine transparence qui indique une transition vers la nature  avec une façon d’amélioration du
confort intérieur et d’une plus-value esthétique durable. (( Fig.nFig.n°°9696))
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C A B

Fig.nFig.n°° 9494 :: Rapport a la fonction ( Duplex)

Accès Duplex 1 ( R+1)Accès Duplex 2 ( R+2)

Circulation vertical

Espace nuit ( calme )

Espace jour ( bruit )

ChapitreChapitre 0303: La matérialisation de l’idée du projet: La matérialisation de l’idée du projet

Fig.nFig.n°° 9595 :: Rapport a la géométrie  ( Duplex)

A- Ligne de convergence
B- ligne de structuration du projet
C- ligne de terminaison du projet

2 211
1- point d’accès principale
2- point d’aboutissement et de terminaison du projet .

Fig.nFig.n°°9696 :: Style esthétique   ( Duplex)

Toiture jardinLa transparencePorche d’entréeTerrasse jardin
accessible

Terrasse jardin à
l’intérieur

Elément en saillie brise-
soleil
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Typologie NTypologie N°°22 ( Villa individuelle )( Villa individuelle )

aa-- rapport a la fonction ;rapport a la fonction ;
L’unité est constitué de R+2 , la présence de la nature dans la façade qui nous rappelant de la nature .(.(

Fig.nFig.n°°9797))

a-1- La verticalité :La verticalité :
- Correspondante a la circulation verticale .

a-2- L’horizontalité :L’horizontalité :
-Correspondante a la circulation horizontal , des espaces habitables de deux parties (jours et nuits ).(
invité / intimité ), ( calme . Bruit ).

bb-- Rapport a la géométrie :Rapport a la géométrie :
- La géométrie des façades est déterminer  selon :
- Ligne de convergence
- ligne de structuration du projet
- ligne de terminaison du projet . (( Fig.nFig.n°°9898))

CC-- Style esthétiqueStyle esthétique :
La présence de la végétation au  niveau de la façade , l’utilisation de grande ouverture pour profiter de

l’éclairage naturelle , l’utilisation des vitres photovoltaïque pour capter les rayons solaire , Une façade qui
présente le sujet de notre étude . (( Fig.nFig.n°°9999))

ChapitreChapitre 0303: La matérialisation de l’idée du projet: La matérialisation de l’idée du projet

67



Fig.nFig.n°°9797 :: Rapport a la fonction ( Villa )

Circulation vertical
Circulation horizontal

Espace humide
Espace nuit

Espace jour

Espace de distribution
Garage couvert

Accès principaleAccès principale

C A B

ChapitreChapitre 0303: La matérialisation de l’idée du projet: La matérialisation de l’idée du projet

Fig.nFig.n°°9898 :: Rapport a la géométrie  ( Villa)

C A B

2 2

A- Ligne de convergence
B- ligne de structuration du projet
C- ligne de terminaison du projet

1- point d’accès principale
2- point d’aboutissement et de
terminaison du projet .

1

Fig.nFig.n°°9999 :: Style esthétique   ( Villa)

Toiture végétale
Elément en saillie

Panneau végétal
Doubles vitrage thermique

La transparence
La présence d’eau
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33--55 .. CONCLUSION DE L’IDÉE DU PROJET :CONCLUSION DE L’IDÉE DU PROJET :

Ce chapitre a fourni la base théorique et graphique de vérification des hypothèses développées dans
cette étude , donc l’organisation des masses a montrer une bonne gestion pavillonnaire organique avec
une intégration dans la topographie du site , une présence des paramètres environnementaux à l’extérieurs
et favoriser des multiplications des espaces qui consolider le contexte de notre site .

L’organisation interne des espaces du projet par rapport la notion de la durabilité et l’écologie , une
bonne maitrise constructive  , Minimiser les besoins en énergie calorifique du bâtiment tout en fournissant
un air à l'intérieur de bonne qualité, L’utilisation des énergies renouvelables pour les besoins énergétiques
du bâtis .

La conception de la façade a montrer une haute formation et présentation de notre objectif qui est
l’intégration des éléments naturel dans cette dernière avec l’utilisation des vitres photovoltaïque , ce
vitrage a donc avant tout une fonction d’isolation (empêcher la chaleur du bâtiment de se perdre dans la
nature en hiver ou d’entrer dans le bâtiment en été) et de contrôle solaire (empêcher la lumière du soleil
de trop toucher l’intérieur du bâtiment), L’utilisation des panneaux végétaux pour le  microclimat et
l’intégration de la végétation au  niveau de notre projet .

Enfin ce chapitre  nous  a vérifier les trois hypothèses essentiels qui sont en relation avec la
problématique de l’étude .

ChapitreChapitre 0303: La matérialisation de l’idée du projet: La matérialisation de l’idée du projet
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CHAPITRE 04
La réalisation du projet



L’objet de ce chapitre est d’examiner la faisabilité technique de réaliser le projet . Cette faisabilité est
explorer à travers :

- L’étude de la structure .
- L’introduction d’une approche  de la gestion de la lumière .
- Le choix d’une technologie spécifique . (( Fig.nFig.n°°100100 ))

44--11 .. STRUCTURE DU PROJET :STRUCTURE DU PROJET :

La conception d’une structure est le processus qui inscrit dans une démarche de projet d’architecture vise
la production d’un schéma structurel qui conduit à une construction stable , peu déformable résistante et aussi
réalisable  .

44--11--11.. Critères de choix de la structure :Critères de choix de la structure :

44--11--11--11 . Relation architecture/structure:. Relation architecture/structure:

a-. Programme et exigences du maitre d’ouvrage:
- Programme architectural .
- durée d’utilisation du projet .
- conditions du sol .
- cibles environnementales .
- Enveloppe budgétaire .
- parfois conditions de maintenances .

b . Recherche formelle de la structure :
- l’expression architecturale recherchée influence le choix et la conception de la structure .

c . Environnement du projet de la structure :
- Régalements
- condition climatique
- autres conditions particulières dictés par l’environnement naturel par exemple (zone sismique)
- offre de technologie et de matériaux .
- conditions du chantiers

d. Information sur la structure :
-- Schéma structurels et principes de portées , choix de propriétés des matériaux ,méthode de fabrication

et de mise en œuvre , cout et temps de la construction estimés .

44--11--11--22 .. Maitrise de la technologie :Maitrise de la technologie :

Différents critères relatifs au projet ce sont :

a. Critère dictés par l’environnement :
-Le terrain se situe dans un milieu naturel en dehors du périmètre urbain et dans une zone sismique .

b. Critère dictés par l’idée architecturale :
L’habitation écologique est un projet à l’échelle de la ville , il exige à travers son caractère et son

importance , la prise en charge de l’aspect monumental et la souplesse formelle et fonctionnelle avec une
certaine transparence pour ne pas être agressif à son environnement tout en respecte le programme .

c. Critère dictés par l’enveloppe budgétaire :
Pour un projet d’une telle envergure , le budget est plus au moins ouvert .

ChapitreChapitre 0404 :  La réalisation du projet:  La réalisation du projet

L’objet de ce chapitre est d’examiner la faisabilité technique de réaliser le projet . Cette faisabilité est
explorer à travers :

- L’étude de la structure .
- L’introduction d’une approche  de la gestion de la lumière .
- Le choix d’une technologie spécifique . (( Fig.nFig.n°°100100 ))

44--11 .. STRUCTURE DU PROJET :STRUCTURE DU PROJET :

La conception d’une structure est le processus qui inscrit dans une démarche de projet d’architecture vise
la production d’un schéma structurel qui conduit à une construction stable , peu déformable résistante et aussi
réalisable  .

44--11--11.. Critères de choix de la structure :Critères de choix de la structure :

44--11--11--11 . Relation architecture/structure:. Relation architecture/structure:

a-. Programme et exigences du maitre d’ouvrage:
- Programme architectural .
- durée d’utilisation du projet .
- conditions du sol .
- cibles environnementales .
- Enveloppe budgétaire .
- parfois conditions de maintenances .

b . Recherche formelle de la structure :
- l’expression architecturale recherchée influence le choix et la conception de la structure .

c . Environnement du projet de la structure :
- Régalements
- condition climatique
- autres conditions particulières dictés par l’environnement naturel par exemple (zone sismique)
- offre de technologie et de matériaux .
- conditions du chantiers

d. Information sur la structure :
-- Schéma structurels et principes de portées , choix de propriétés des matériaux ,méthode de fabrication

et de mise en œuvre , cout et temps de la construction estimés .

44--11--11--22 .. Maitrise de la technologie :Maitrise de la technologie :

Différents critères relatifs au projet ce sont :

a. Critère dictés par l’environnement :
-Le terrain se situe dans un milieu naturel en dehors du périmètre urbain et dans une zone sismique .

b. Critère dictés par l’idée architecturale :
L’habitation écologique est un projet à l’échelle de la ville , il exige à travers son caractère et son

importance , la prise en charge de l’aspect monumental et la souplesse formelle et fonctionnelle avec une
certaine transparence pour ne pas être agressif à son environnement tout en respecte le programme .

c. Critère dictés par l’enveloppe budgétaire :
Pour un projet d’une telle envergure , le budget est plus au moins ouvert .
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ChapitreChapitre 0404 :  La réalisation du projet:  La réalisation du projet

La réalisation du projet

Technologie spécifiqueStructure du projet Gestion des CES

Construire écologiqueGestion de la lumière

Critère de choix du système
structurel

Description du système
structurel

Détails constructifs

Fig.nFig.n°°100100 :: La réalisation du projet
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ChapitreChapitre 0404 :  La réalisation du projet:  La réalisation du projet

44--22 .. DESCRIPTION DU SYSTÈME STRUCTUREL :DESCRIPTION DU SYSTÈME STRUCTUREL :

Dans la perspective des bâtiments passifs , voir à énergie positive , Le bois démontre plus que jamais son
efficacité pour les constructions parfaitement économe en énergie .Le choix des matériaux est important pour
une construction écologique pour un confort naturel à ses occupants .

44--22--11 .. Choix des matériauxChoix des matériaux ::

La qualité des matériaux de construction et de finition, comme celle de leur mise
en œuvre, est un gage de longévité pour la maison et de réduction des dépenses d’entretien. L’usage de
matériaux bruts, crus et locaux tels que la terre crue, le bois, la paille, est idéal à la fois pour la préservation
des ressources naturelles, la réduction des pollutions
et des émissions de gaz à effet de serre, et le confort.
Une étude de l’association Areso a calculé qu’une maison en terre crue, paille et bois
local de 170 m² représente une consommation de 8 tonnes équivalent carbone (tec),
et un bilan positif de 3,5 tec, en comptant le carbone stocké dans les matériaux végétaux.
Une maison conventionnelle de même surface représente une consommation de
20 tec. Ce sont les matériaux de gros œuvre nécessitant une cuisson (briques, tuiles, parpaings
de ciment, plâtre, etc.) qui occasionnent de loin le plus d’émission de carbone
par leur fabrication. D’autre part, la question sanitaire n’est pas
à négliger dans le bâtiment. Des études menées depuis les années soixante montrent
que l’air intérieur est chargé de divers polluants, liés à l’utilisation toujours croissante de nouveaux matériaux
innovants : le plomb dans les peintures, le monoxyde de carbone dû aux appareils de combustion, l’amiante
dans les matériaux d’isolation et de structure, la radioactivité du radon (gaz émanant du sol de certaines
régions), les composés organiques volatils, en particulier les dérivés
de benzène, des allergènes, des formaldéhydes, des éthers de glycol dans les colles
des panneaux de particules de bois, les produits de finitions ou d’entretien, les cosmétiques,
les agents bactériologiques tels que la légionelle dans les systèmes de climatisation ou les moisissures dans
les pièces mal ventilées. Les symptômes vont des rhinites,
maux de tête, irritations cutanées pour les plus bénins, jusqu’à des complications cardiaques
ou respiratoires, et des cancers. Les causes sont toujours multiples et difficiles
à identifier, et la réglementation intervient souvent avec un temps de retard et peine parfois à définir des
normes et des seuils à respecter. Il est donc toujours préférable de
limiter le nombre de matériaux utilisés, d’éviter ceux qui sont complexes et encore mal
connus, de bien entretenir les équipements et de respecter les règles d’hygiène.

44--22--22 .. Choix des isolantsChoix des isolants

Le rôle principal de l’isolant est de limiter, grâce à sa faculté d’emprisonner de l’air, les transferts de
chaleur dans les parois du bâtiment. Mais il peut aussi présenter d’autres propriétés techniques : résistance au
feu, résistance mécanique, isolement acoustique, etc. On dénombre actuellement trois grandes familles
d’isolants thermiques pour les parois : les laines minérales , les plastiques alvéolaires , les isolants d’origine
animale ou végétale

44--22 .. DESCRIPTION DU SYSTÈME STRUCTUREL :DESCRIPTION DU SYSTÈME STRUCTUREL :

Dans la perspective des bâtiments passifs , voir à énergie positive , Le bois démontre plus que jamais son
efficacité pour les constructions parfaitement économe en énergie .Le choix des matériaux est important pour
une construction écologique pour un confort naturel à ses occupants .

44--22--11 .. Choix des matériauxChoix des matériaux ::

La qualité des matériaux de construction et de finition, comme celle de leur mise
en œuvre, est un gage de longévité pour la maison et de réduction des dépenses d’entretien. L’usage de
matériaux bruts, crus et locaux tels que la terre crue, le bois, la paille, est idéal à la fois pour la préservation
des ressources naturelles, la réduction des pollutions
et des émissions de gaz à effet de serre, et le confort.
Une étude de l’association Areso a calculé qu’une maison en terre crue, paille et bois
local de 170 m² représente une consommation de 8 tonnes équivalent carbone (tec),
et un bilan positif de 3,5 tec, en comptant le carbone stocké dans les matériaux végétaux.
Une maison conventionnelle de même surface représente une consommation de
20 tec. Ce sont les matériaux de gros œuvre nécessitant une cuisson (briques, tuiles, parpaings
de ciment, plâtre, etc.) qui occasionnent de loin le plus d’émission de carbone
par leur fabrication. D’autre part, la question sanitaire n’est pas
à négliger dans le bâtiment. Des études menées depuis les années soixante montrent
que l’air intérieur est chargé de divers polluants, liés à l’utilisation toujours croissante de nouveaux matériaux
innovants : le plomb dans les peintures, le monoxyde de carbone dû aux appareils de combustion, l’amiante
dans les matériaux d’isolation et de structure, la radioactivité du radon (gaz émanant du sol de certaines
régions), les composés organiques volatils, en particulier les dérivés
de benzène, des allergènes, des formaldéhydes, des éthers de glycol dans les colles
des panneaux de particules de bois, les produits de finitions ou d’entretien, les cosmétiques,
les agents bactériologiques tels que la légionelle dans les systèmes de climatisation ou les moisissures dans
les pièces mal ventilées. Les symptômes vont des rhinites,
maux de tête, irritations cutanées pour les plus bénins, jusqu’à des complications cardiaques
ou respiratoires, et des cancers. Les causes sont toujours multiples et difficiles
à identifier, et la réglementation intervient souvent avec un temps de retard et peine parfois à définir des
normes et des seuils à respecter. Il est donc toujours préférable de
limiter le nombre de matériaux utilisés, d’éviter ceux qui sont complexes et encore mal
connus, de bien entretenir les équipements et de respecter les règles d’hygiène.

44--22--22 .. Choix des isolantsChoix des isolants

Le rôle principal de l’isolant est de limiter, grâce à sa faculté d’emprisonner de l’air, les transferts de
chaleur dans les parois du bâtiment. Mais il peut aussi présenter d’autres propriétés techniques : résistance au
feu, résistance mécanique, isolement acoustique, etc. On dénombre actuellement trois grandes familles
d’isolants thermiques pour les parois : les laines minérales , les plastiques alvéolaires , les isolants d’origine
animale ou végétale
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44--22--33 .. Fondation du projet :Fondation du projet :

Un ouvrage quelle que soient sa forme et sa destination, prend toujours appui sur un sol d’assise. Les
éléments qui jouent le rôle d’interface entre l’ouvrage et le sol s’appellent fondations. Ainsi,
quelque soit le matériau utilisé, sous chaque porteur vertical, mur, voile ou poteau, il existe une
fondation.

aa-- Rôle principal des fondations :Rôle principal des fondations :

La structure porteuse d’un ouvrage (voir cours de mécanique chapitre 4) supporte différentes
charges telles que :
des charges verticales : comme les charges permanentes telles que le poids des éléments porteurs, le poids

des éléments non porteurs: comme les charges variables telles que le poids des meubles, le poids des
personnes…,le poids de la neige.
des charges horizontales (ou obliques) :

• comme des charges permanentes telles que la poussée des terres,
• comme les charges variables telles que la poussée de l’eau ou du vent.. (( Fig.nFig.n°°101101))

bb-- Les critères influant le choix d’une fondationLes critères influant le choix d’une fondation

- La qualité du sol.
- Les charges amenées par la construction.
-Le coût d’exécution.

c.c. Fonctionnement des fondationsFonctionnement des fondations

un mur ou un poteau supporte une partie des charges de l’ouvrage et compte-tenu de ses faibles
dimensions, risquent de poinçonner le sol. c’est pour cela que sous un mur et un poteau, on place
une fondation qui permet de répartir la même charge mais sur une surface horizontale plus
importante et donc de diminuer la pression exercée sur le sol, c’est à dire de diminuer la force
exercée sur le sol par unité de surface.
il faudra toujours s’assurer que la pression exercée par la fondation sur le sol est inférieure à la
pression que peut supporter le sol. la pression que peut supporter le sol a été déterminée grâce aux
essais de reconnaissance de sol (voir chapitre 2 de technologie).
la fonction d’une fondation est de transmettre au sol les charges qui résultent des
actions appliquées sur la structure qu’elle supporte.
cela suppose donc que le concepteur connaisse:

- la capacité portante de la semelle de fondation. le sol ne doit pas rompre, ni tasser de façon
inconsidérée sous la semelle.

- les actions amenées par la structure au niveau du sol de fondation. la semelle doit résister aux
actions auxquelles elle est soumise. (( Fig.nFig.n°°102102))

d.d. types de fondationstypes de fondations

Les deux types de fondations sont :
- les fondations superficielles,
- les fondations profondes et spéciales.

Les fondations sont dites superficielles si une des deux conditions suivantes est respectée :
H/L < 6 ou H < 3 m
Avec H : profondeur de la fondation et L : largeur de la fondation. (( Fig.nFig.n°°103103))
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Fig.nFig.n°°101101:: La structure porteuse transmet toutes ces charges au sol

ChapitreChapitre 0404 :  La réalisation du projet:  La réalisation du projet

Fig.nFig.n°°102102:: La Fonction d’une fondation

Fig.nFig.n°°103103:: Types de fondations
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ChapitreChapitre 0404 :  La réalisation du projet:  La réalisation du projet

e .e . Choix des fondations:Choix des fondations:

Le choix  du type de fondation dépend :
- du type d'ouvrage à fonder, donc des charges appliquées à la fondation (charges différentes

pour une maison individuelle et pour une tour),
- de la résistance du sol. Il est important de faire une bonne reconnaissance des sols.

. Si la couche superficielle est suffisamment résistante, il sera quand même nécessaire de faire une
reconnaissance de sol sous le niveau de la fondation sur une profondeur de deux fois la largeur de la
fondation et s'assurer que les couches du dessous sont assez résistantes.
. Si la couche superficielle n'est pas assez résistante, une reconnaissance des sols devra être faite sur une
profondeur plus importante. On choisira toujours la fondation la plus économique.

e-1 Les fondations superficielles :

Les fondations superficielles sont mises en œuvre lorsque la construction peut prendre appui sur une couche
de résistance acceptable à faible profondeur par rapport au niveau le plus bas de la
construction et non du terrain naturel. Les fondations superficielles sont de trois types  dans notre cas on a
choisit les semelles isolées donc sont placée sous un poteau ,est définie par des caractéristiques géométriques..
L: longueur de la semelle ou plus grand côté dune semelle.
- B : largeur de la semelle ou plus petit côté de la semelle.
- semelle circulaire B = 2 R
- semelle carrée B = L
- semelle rectangulaire B < L < 5R
- semelle continue ou filante :... L > 5B
- D : hauteur d’encastrement de la semelle. Hauteur minimum au dessus du niveau de la fondation. Si un
dallage ou une chaussée surmonte la fondation ceux-ci sont pris en considération dans la hauteur
d’encastrement.
- h : ancrage de la semelle. Il correspond à la hauteur de pénétration de la semelle dans la couche
Porteuse . Elle est aussi définie par le rapport B/D. Au delà d’un rapport de 1/6, nous sommes dans le
domaine des fondations profondes.(.( Fig.nFig.n°°104104 ))

e-2 . Fondations en bois traité:

Les fondations en bois traité font appel aux techniques couramment utilisées pour l’érection d’une ossature,
sauf qu’elles requièrent des contreventements supplémentaires et des fixations adaptées. Les fondations sont
constituées de semelles en bois traité sous pression déposées sur une couche de drainage granulaire, d’une
lisse d’assise et d’une sablière en bois traité sous pression, de poteaux, de fourrures et de contreplaqué traité
sous pression tenant lieu de revêtement mural intermédiaire, le tout recouvert de polyéthylène pour renforcer
la protection contre l’humidité. Les espaces entre les poteaux peuvent être comblés d’isolant thermique et
l’intérieur aménagé de manière à offrir une aire habitable chaude située partiellement ou entièrement sous le
niveau du sol. Il faut déposer une membrane de polyéthylène sur le sol sous le plancher des fondations en bois
traité. De plus, il faut prévoir une bande de polyéthylène entre la lisse et la semelle afin de garder la lisse au
sec et d’empêcher l’humidité de monter dans la cavité murale..(( Fig.nFig.n°°105105))
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ChapitreChapitre 0404 :  La réalisation du projet:  La réalisation du projet

Fig.nFig.n°°104104:: Coupe verticale sur semelle superficielle

Fig.nFig.n°°105105:: Fondation en bois traité
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44--22--44 .. Structure porteuse :Structure porteuse :

Une construction  en bois est un ( habitation , bâtiment publique , crèche …) de un ou plusieurs niveaux
dont la stabilité mécanique est assurée par des structure autoporteuses en bois ou matériaux drivé du bois .
Contrairement aux maisons à pans-de-bois ( plus traditionnelle ou visible par exemple à rennes ou
quimper ) constituées d’une structure auto-stable réalisé avec de gosses sections de bois , les constructions
ossature-bois sont stabilisées grâce à un voile travaillant en panneau dérivé du bois ( triplis , contre plaqué
, panneau de fibre en bois haute densité ) ou à l’aide de bois de faible section ( écharpe , voliges ) . La
fonction des parois n’est donc pas uniquement d’assurer la clôture et l’étanchéité à l’air et à l’eau de
l’ouvrage , mais aussi de permettre la circulation des charges horizontales et verticales vers des points
d’appuis stables ( fondation ) , d’intégrer l’isolation thermique et acoustique ainsi que toute les gaines du
second-œuvre ( électricité/ plomberie ) et enfin de recevoir  les parements  intérieurs et extérieurs .

a- Système poteauxSystème poteaux--poutre :poutre :
Descentes de charge verticales ponctuelles par les poteaux et remplissage entre poteaux par panneaux

ossature bois, maçonnerie, baies vitrées, etc…….

aa--11 . Avantages ;. Avantages ;
• Réalisation en atelier avec un matériel et une logistique optimisés
• Utilisation du « squelette » bois apparent pour l’architecture intérieure
et/ou extérieure.
aa--22.. Spécifié ;Spécifié ;
• Logistique en amont (plans de conception, de montage, centre d’usinage)
• Nécessite des moyens de levage et une bonne qualification pour le levage sur chantier.

La structure primaire des planchers et de la toiture , constituée de poutres dans ce système, est
supportée par des poteaux. Ce système modulaire tridimensionnel se développe,  selon les cas, aussi bien
horizontalement que verticalement. Le squelette peut être laissé apparent et générer  ainsi une structure
visible à l'intérieur. L’enveloppe extérieure est réalisée par une structure secondaire auto-stable. Les
caractéristiques du point de vue isolation sont identiques aux autres technologies constructives. Toutefois,
si le remplissage est réalisé entre les poutres et
poteaux, une attention particulière devra être apportée aux jonctions surtout du point de vue des
étanchéités. Plusieurs modes de construction sont possibles. Par mieux, on trouve entre autres :
• les systèmes moisés à poutres ou à poteaux doubles .
• les poutres reposant sur les poteaux ;
• les traverses accrochées aux poteaux.

Chacun de ces modes induira une étude des raccords spécifiques, en particulier au niveau des espaces
entre pièces moisées. (( Fig.nFig.n°°106106))

44--22--55 planchers :planchers :

Le plancher en boisLe plancher en bois ::
plancher dont les éléments porteurs sont constitués par des poutres et des solives en bois.  Le plancher à la
française ou plafond à la française : plancher composé de solives apparentes en sous-face (plafond).Les
solives, généralement en chêne, sont régulièrement espacées.
aa-- La solive :La solive : longue pièce de bois, horizontale, de section carrée ou rectangulaire , supportant les
différents éléments qui constituent le platelage du plancher. La solive repose à ses extrémités sur un mur
ou une poutre selon l’importance et la configuration du plancher. On appelle solivage l’ensemble de
solives d’un plancher. On distingue plusieurs types de solives (Fig. n(Fig. n°°107107))
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Fig.nFig.n°°106106:: Les systèmes poteau-poutre

Fig.nFig.n°°107107:: Elément porteurs d’un plancher en  bois
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a-1. La solive courante :
solive sans affectation particulière dont le seul rôle est de
supporter le platelage.
a-2. La solive d’enchevêtrure :
solive située en bordure d’une trémie et supportant le
chevêtre ou le linçoir.
a-3. La solive boiteuse ou solive de remplissage:
solive dont une extrémité est assemblée dans un chevêtre ou un linçoir.
a-4. La solive de rive :
solive disposée en bordure de plancher, le long du mur. Il existe également des solives dites composites,
constituées de plusieurs éléments ((Fig.nFig.n°°108108))
a-5 . La solive à âme métallique :
dont les deux membrures sont en bois massif et l’âme (élément vertical central) en acier galvanisé.
a-6 . La solive à âme en fibres de bois :
les membrures sont en bois massif ou en feuilles de bois collées et l’âme est un panneau de fibres de bois
dures, La solive en bois lamellée constituée de lames de bois assemblées entre elles par collage.

b .b . La poutreLa poutre::
longue pièce de bois, horizontale, de forte section (au moins 15-cm x 20-cm) sur laquelle reposent les
solives. La poutre principale d’un plancher en bois est appelée poutre maîtresse. On appelle poutraison
l’ensemble des poutres qui constituent l’ossature d’un plancher.
Il existe également des poutres composites analogues aux solives composites.(.( Fig.nFig.n°°107107))
c.c. Le chevêtreLe chevêtre ::
pièce de bois disposée parallèlement à un mur et à distance de celui-ci pour ménager un espace libre dans

le plancher (trémie). Le chevêtre prend appui sur les solives d’enchevêtrure et supporte l’extrémité de
solives boiteuses. (( Fig.nFig.n°°107107))
d .d .Le linçoir :Le linçoir :
sorte de chevêtre mis en place devant un conduit de fumée, un ébrasement de baie ou une portion de mur
inapte à supporter les solives. La principale différence entre le linçoir et le chevêtre est que ce dernier est
beaucoup plus éloigné du mur. (( Fig.nFig.n°°107107))
e.e. L’enchevêtrureL’enchevêtrure ::
désigne l’ensemble des pièces qui délimitent une trémie dans un plancher en bois. L’enchevêtrure comprend
généralement deux solives d’enchevêtrure, un ou deux chevêtres (selon la position de la trémie) et une ou
plusieurs solives boiteuses. (( Fig.nFig.n°°107107))
f .f . Le platelageLe platelage ::
ensemble des ouvrages(panneaux de particules, parquet…) qui composent la surface horizontale d’un
plancher en bois.
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plancher en bois.

79



ChapitreChapitre 0404 :  La réalisation du projet:  La réalisation du projet

Fig.nFig.n°°108108:: Solives composites



g.g. La lambourdeLa lambourde ::
pièce de bois horizontale de petite section (5-cm x 10-cm environ) placée le long d’un mur ou de part et
d’autre d’une poutre. Les lambourdes servent d’appui aux solives. (( Fig.nFig.n°°109109))

h.h. LaLa muraillèremuraillère ::
nom donné aux lambourdes fixées le long d’un mur.

i .i . L’entretoise ou l’étrésillonL’entretoise ou l’étrésillon ::
petite pièce de bois placée entre les solives afin d’empêcher ces dernières de se gauchir (de se déformer
par torsion). Les entretoises sont posées en quinconce pour permettre leur fixation par clouage.(.( Fig.nFig.n°°110110))

j.j. La lierne :La lierne :
pièce de bois utilisée dans certains cas pour rigidifier les solives d’un plancher. De nos jours, la lierne est
remplacée par les entretoises.

k.k. Le madrierLe madrier :
appellation donnée aux pièces de bois de forte section dont le rapport
des dimensions des côtés est compris entre 2 et 3 (de 7 à 10-cm de large et de 20 à 23-cm de hauteur). Les
madriers sont employés pour la confection des pièces de charpente et de solives et poutres pour les
planchers.

l.l. Le bastaing ou basting :Le bastaing ou basting :
appellation donnée aux pièces de bois de section moyenne dont le rapport des dimensions des côtés est

compris entre 2 et 3 (de 5 à 7-cm de large et de 15 à 19-cm de hauteur). Comme les madriers, les bastaings
entrent dans la composition des charpentes et des planchers.

Le corbeau:Le corbeau:
support en pierre ou en métal encastré ou scellé dans le mur servant à soutenir les lambourdes.(.(

Fig.nFig.n°°111111--112112))
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Fig.nFig.n°°109109:: Lambourdes

Fig.nFig.n°°110110:: Entretoise
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Fig.nFig.n°°111111:: corbeau en pierre

Fig.nFig.n°°112112:: corbeau métallique
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44--22--66 .. Détail structurel :Détail structurel :

a .a . le chêne de structure :le chêne de structure :

Dans notre étude on a choisit le bois de chêne comme un matériaux naturelle dans la construction
écologique .

a-1 . Sa  solidité : la solidité  du chêne n’est pas une légende mais la réalité, c’est même l’une de ses
principales caractéristiques, l’élément fort de son image. Cette solidité s’explique par sa masse volumique.
Pour les bois de structure, elle se situe entre 700 et 800 kg/m³ (à 12% d'humidité).
a-2. sa durabilité : La durabilité naturelle est la propriété que possèdent les bois à résister aux atteintes des
organismes destructeurs (champignons, insectes). La présence d’une forte proportion de tanin dans le bois de
chêne est la raison de sa grande durabilité .Le bois de cœur résiste très bien aux alternances de sécheresse et
d’humidité. Le chêne exposé directement aux intempéries, s’il n’est pas au contact du sol, a une espérance
de vie de plusieurs siècles.
a-3 . sa résistance mécanique : Les caractéristiques mécaniques du chêne dépendent pour une large partie de
sa densité. Résistant en compression axiale, il l’est tout autant en flexion statique et offre une grande
élasticité.
a-4 . son pouvoir d’isolation: Le chêne a un très fort pouvoir d’isolation thermique, directement lié à sa
structure. Il permet ainsi de conserver la chaleur à l’intérieur d’une pièce mais aussi de préserver celle-ci des
températures extérieures. C’est l’une des raisons pour laquelle il est apprécié dans l’habitat car, outre son
aspect chaleureux et esthétique, il procure une véritable valeur ajoutée en terme d’économie d’énergie. Il est
également un bon isolant phonique.
a-5 . son comportement au feu : Le chêne, bois dense, est mauvais conducteur de chaleur, ce qui constitue un
véritable atout pour lutter contre les incendies et offre donc une meilleure sécurité aux utilisateurs. En cas
d’incendie, les pièces de chêne se déforment peu. Un effondrement soudain n’est pas à craindre comme il
peut l’être avec d’autres matériaux.
a-6 . ses qualités pour construire : Densité et texture fortes du chêne, associant ainsi bonne rigidité et
résistance, font du chêne un excellent matériau de construction. Les charpentiers aiment le chêne qui résiste
bien aux contraintes imposées aux ouvrages : compression, traction, flexion, cisaillement.  L’utilisation du
chêne dans de nombreux cas se justifie donc pleinement. Il est l’allié des travaux lourds.

Dans ce secteur de la construction, les nouvelles technologies permettent de répondre à une plus grande
exigence, avec par exemple la réalisation de pièces de charpente lamellées collées.
Le chêne fait par ailleurs une percée significative dans la conception de nouveaux hangars agricoles, de
haras, de bâtiments industriels...
a-7 . ses qualités environnementales: Symbole de pérennité, de solidité et de beauté, le chêne est l’essence
reine de nos forêts, les chênaies couvrant en Normandie 175 000 ha (sauf taillis simples). Son volume total
sur pied est de l’ordre de 23 Millions de m³.
Au niveau français, le patrimoine forestier ne cesse de se développer : le prélèvement annuel est de quinze
millions de m³ et reste inférieur à l'accroissement biologique. Les système de certification forestière (par
exemple : P.E.F.C) apportent d'ailleurs une garantie sur la gestion des forêts et sur l'origine des produits qui
en sont issus.

L'exploitation régulée des chênaies fait de cette essence un matériau renouvelable issu d'une gestion
durable. La croissance du bois ne nécessite pas d'énergie fossile et fixe au contraire le gaz carbonique
atmosphérique. C'est un éco-matériau à part entière qui participe au stockage longue durée du carbone tant
au niveau du bois sur pied que dans les produits - très durables - qui en résultent. Il contribue, de cette façon,
à la lutte contre l'effet de serre.
De plus, l'utilisation d'une ressource locale abondante permet de limiter les transports de matériaux et donc,
les émissions de gaz à effet de serre. Utiliser du chêne, c'est donc aussi contribuer au développement et à la
gestion durable de nos forêts.
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Vue en coupe d’un poteauVue en coupe d’un poteau ::
une pièce de parement en bois tendre parement de maintenir le vitrage . ((Fig.nFig.n°°113113))
vue en coupe d’une sablière ou lisse hautevue en coupe d’une sablière ou lisse haute ::
Une lisse d'assise assure la liaison de l'ossature bois avec le système de fondation maçonnée. Elle est de
largeur identique à celle des montants.
En fonction du type de plancher utilisé, elle est disposée soit sous le plancher en bois soit sur le plancher en
béton ou le muret de fondation. La fixation au sol, la protection contre l'humidité et l'étanchéité à l'air sont
trois points à étudier avec soin pour les lisses d'assise.((Fig.nFig.n°°114114))
vue en coupe d’une porte:vue en coupe d’une porte:
les portes et les fenêtres peuvent être fixées de la même manière que le vitrage ((Fig.nFig.n°°115115))
vue en coupe d’un entrait :vue en coupe d’un entrait :
un solin en cuivre ou en plomb doit être inséré entre le vitrages supérieur et inférieur . ((Fig.nFig.n°°116116))

bb-- Toitures :Toitures :

b-2 . toits et plafonds réalisés avec des solives:  lorsque le toit est fixé directement sur le dessus des solives
de plafond comme c’est le cas des plafonds cathédrale ou des plafonds inclinés, l’espace au-dessus de l’isolant
doit être ventilé pour empêcher l’accumulation d’humidité ou l’espace doit être complètement rempli
d’isolant (comme l’isolant de mousse à cellules fermées pulvérisé) afin d’empêcher la vapeur d’eau de se
condenser dans l’isolant ou sur d’autres surfaces au sein de la toiture. ((fig.nfig.n°°117117))

b-1- Toiture végétale: ((fig.nfig.n°°118118))

Le principe de la toiture végétale consiste à recouvrir d'un substrat végétalisé un toit plat ou à faible pente
(jusqu'à 35° et rarement plus). La toiture végétalisée est recouverte de végétation extensive. Le substrat est
spécialement développé en fonction de cette végétation afin de ne nécessiter qu’une épaisseur très faible
(quelques dizaines de mm) et de ne demander aucun apport d’eau ou d’engrais. Cette couche représente ainsi
une surcharge de l’ordre de 90 kg/m² au maximum (poids lorsqu’elle est humide).

b-1-1 . avantages de la toiture végétale :

- L’amélioration de la gestion de l’eau : lors de fortes pluies il existe un "effet‐tampon", l’eau
entre dans les couches de la toiture verte et transite dans celles‐ci avant d’atteindre l’avaloir.
L’entièreté de la pluie n’est pas rejetée instantanément vers les égouts. De plus, une partie de
l’eau est consommée par les plantes et une autre est rejetée dans l’atmosphère par
évapotranspiration et n’atteint donc pas le réseau d’égouttage .
- Une protection sur l’étanchéité assurée par le fait que les matériaux imperméabilisants résistent
plus longtemps à l’abri des ultraviolets (UV) et du rayonnement thermique solaire. De plus, la
toiture végétalisée constitue une barrière contre les intempéries. Ces actions combinées
permettent d'espérer une durée de 30 à 50 ans pour la membrane d'étanchéité ;
- Une protection contre les chocs thermiques (pluie froide sur les toitures chaudes) que subit le
bâtiment (réduction des contraintes mécaniques). Les toitures végétalisées permettent une
réduction des variations de température jusqu’à 40 % .
- Une isolation thermique qui permet de réaliser d’importantes économies d’énergie. Une
membrane de toiture exposée au soleil peut atteindre une température de surface de 65°C alors
que la même membrane recouverte de végétaux demeure à une température de 15 à 20°C. Or,
la température de la toiture influence la température intérieure d'un bâtiment et donc les
besoins de climatisation .
-Une isolation phonique : la terre végétalisée est un des meilleurs isolants acoustiques.
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Cache-vis en chêneLame de parement en chêne
sec

Vise en acier
inoxydable

Membrane EPDM

Double vitrage

Ossature en chêne
vertentretoise

Fig.nFig.n°°113113:: vue en coupe d’un poteau

Membrane EPDM
Double vitrage

Solin en cuivre

Entretoise en bois résineuxSablière

Fig.nFig.n°°114114:: vue en coupe d’une sablière ou lisse haute

Poteau en chêne
Baguette en chêne

Encadrement de
porte

Porte
Entretoise en bois tendre

Double vitrage

Fig.nFig.n°°115115:: vue en coupe d’une porte
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Double vitrage

Poteau en chêne

Membrane
EPDM

Solin en cuivre

Lame de
parement en
bois dur

Entretoise en bois
tendre

Entrait

Fig.nFig.n°°116116:: vue en coupe d’un entrait

Fig.nFig.n°°117117 :: Isolation d’un toit/plafond à solives entre le plafond et le support de
couverture

Fig.nFig.n°°118118: Toiture: Toiture végétaliséevégétalisée
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b-1-2. inconvénients potentiels doivent également être mentionnés :

- La surcharge pour la toiture qui est à prendre en compte lors de la conception/rénovation ;
- L'obligation d'entretien (moindre dans le cas d'une toiture extensive) .
- L'accessibilité réduite de la membrane d'étanchéité en cas de fuite.

b-1-3 . Les éléments qui composent une toiture végétalisée :

a. la structure portante:
on peut concevoir de poser une toiture verte extensive sur tout type de bâtiment en béton, acier ou

bois. le poids de l’installation est de 90 kg/m² à l’état saturé d’eau, mais avec une végétation moins
dense on peut descendre à 60, 40 ou 30 kg/m².

b. l’isolation :
Si la toiture n’est pas isolée, il est impératif de l’isoler avant d’installer les différentes couches qui

composent la toiture végétale. Il est recommandé de choisir l’option "toiture chaude", c’est à dire que
l’isolant se trouve sur le support et sous l’étanchéité (structure portante + pare‐vapeur + isolation
+étanchéité). L’isolant, dont l’épaisseur minimale recommandée est de 14 cm, doit posséder une
résistance à la compression adaptée à la charge permanente de la toiture.

c . l’étanchéité:
la toiture verte présente l’inconvénient majeur qu’en cas de fuite l’étanchéité n’est pas accessible. Le

plus grand soin doit donc être apporté à la réalisation de celle‐ci.
les membranes d'étanchéité les plus souvent rencontrées pour les toitures plates sont les membranes
bitumeuses de type "roofing". il faut cependant savoir que les étanchéités bitumineuses n’ont pas de
résistance aux racines mais l’utilisation d’adjuvants chimiques peut leur conférer cette résistance. La
résistance aux racines peut aussi être augmentée si on double la couche ou si on ajoute une protection
spécifique comme par exemple, une feuille de polyéthylène de minimum 0,4 mm d’épaisseur. il existe
également un risque de perforation de l’étanchéité à cause du développement trop important des racines.
les étanchéités synthétiques ont une meilleure résistance aux racines à condition que les recouvrements
soient homogènes, il est donc recommandé d’utiliser l’epdm (caoutchouc synthétique) qui résiste bien
aux racines, présente une élasticité importante et reste souple à des températures très basses. Il est
également important que la membrane d’étanchéité et l’isolant soient bien fixés pour résister au vent et
la pente minimale de la face supérieure de l’étanchéité doit être d'au moins 1,5 % afin d’obtenir
l’évacuation rapide des eaux.

d. la couche de drainage et de filtration:
une membrane de drainage de polyéthylène gaufré crée un espace de drainage de ± 10 mm de hauteur

et dirige l’eau de pluie vers le drain du toit ou vers les gouttières extérieures. afin que cette membrane ne
soit pas obstruée, on place aussi un filtre (géotextile non‐tissé) qui évite le colmatage de la couche de
drainage avec les particules du substrat. ce filtre retient les particules et laisse passer l’eau, il absorbe
aussi de l’eau afin de créer un environnement humide pour les racines des plantes.

ChapitreChapitre 0404 :  La réalisation du projet:  La réalisation du projet

b-1-2. inconvénients potentiels doivent également être mentionnés :

- La surcharge pour la toiture qui est à prendre en compte lors de la conception/rénovation ;
- L'obligation d'entretien (moindre dans le cas d'une toiture extensive) .
- L'accessibilité réduite de la membrane d'étanchéité en cas de fuite.

b-1-3 . Les éléments qui composent une toiture végétalisée :

a. la structure portante:
on peut concevoir de poser une toiture verte extensive sur tout type de bâtiment en béton, acier ou

bois. le poids de l’installation est de 90 kg/m² à l’état saturé d’eau, mais avec une végétation moins
dense on peut descendre à 60, 40 ou 30 kg/m².

b. l’isolation :
Si la toiture n’est pas isolée, il est impératif de l’isoler avant d’installer les différentes couches qui

composent la toiture végétale. Il est recommandé de choisir l’option "toiture chaude", c’est à dire que
l’isolant se trouve sur le support et sous l’étanchéité (structure portante + pare‐vapeur + isolation
+étanchéité). L’isolant, dont l’épaisseur minimale recommandée est de 14 cm, doit posséder une
résistance à la compression adaptée à la charge permanente de la toiture.

c . l’étanchéité:
la toiture verte présente l’inconvénient majeur qu’en cas de fuite l’étanchéité n’est pas accessible. Le

plus grand soin doit donc être apporté à la réalisation de celle‐ci.
les membranes d'étanchéité les plus souvent rencontrées pour les toitures plates sont les membranes
bitumeuses de type "roofing". il faut cependant savoir que les étanchéités bitumineuses n’ont pas de
résistance aux racines mais l’utilisation d’adjuvants chimiques peut leur conférer cette résistance. La
résistance aux racines peut aussi être augmentée si on double la couche ou si on ajoute une protection
spécifique comme par exemple, une feuille de polyéthylène de minimum 0,4 mm d’épaisseur. il existe
également un risque de perforation de l’étanchéité à cause du développement trop important des racines.
les étanchéités synthétiques ont une meilleure résistance aux racines à condition que les recouvrements
soient homogènes, il est donc recommandé d’utiliser l’epdm (caoutchouc synthétique) qui résiste bien
aux racines, présente une élasticité importante et reste souple à des températures très basses. Il est
également important que la membrane d’étanchéité et l’isolant soient bien fixés pour résister au vent et
la pente minimale de la face supérieure de l’étanchéité doit être d'au moins 1,5 % afin d’obtenir
l’évacuation rapide des eaux.

d. la couche de drainage et de filtration:
une membrane de drainage de polyéthylène gaufré crée un espace de drainage de ± 10 mm de hauteur

et dirige l’eau de pluie vers le drain du toit ou vers les gouttières extérieures. afin que cette membrane ne
soit pas obstruée, on place aussi un filtre (géotextile non‐tissé) qui évite le colmatage de la couche de
drainage avec les particules du substrat. ce filtre retient les particules et laisse passer l’eau, il absorbe
aussi de l’eau afin de créer un environnement humide pour les racines des plantes.
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e . le substrat de croissance

la qualité du substrat est très importante, il doit être léger, résistant à la compaction et aussi retenir
l’eau. sa composition est généralement faite de compost végétal de feuilles ou d’écorces mélangé à des
agrégats de pierres légères et absorbantes (3 à 12 mm) comme la pierre volcanique, l’argile expansée, la
pierre ponce, … le substrat permet la fixation des plantes, le stockage d’eau, d’air, d’éléments minéraux
et organiques, d’oligoéléments tous nécessaires à la survie des plantes et assure le transfert de tous ces
éléments aux plantes. pour une toiture verte extensive, afin de limiter le développement de la végétation,
il est conseillé de choisir surtout des substrats composés d’éléments minéraux.

f. la végétation:
la végétation doit être choisie en fonction du climat, de l’ensoleillement, de la pente du toit mais aussi

de l'accessibilité à la toiture. il est conseillé de privilégier les plantes vivaces et indigènes très résistantes
aux températures extrêmes et qui se développent facilement pour couvrir le sol.

bb-- Principe structurelle :Principe structurelle :

b-1 . le principe constructif poteau-poutre :
technique plus traditionnelle, elle est la technique utilisée dans les maisons de type landais (ferme à

colombage avec remplissage de torchis ou de briquette). cette technique utilise une masse plus
importante de bois et des sections plus fortes. la stabilité de la construction est assurée par l’assemblage
de poteaux porteurs avec les poutres. le remplissage peut être en ossature bois ou en tout autre matière.
la hauteur ne dépasse pas r+2 les deux typologies ( duplex et villa ). (( fig.nfig.n°°119119..120120))

ChapitreChapitre 0404 :  La réalisation du projet:  La réalisation du projet
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ChapitreChapitre 0404 :  La réalisation du projet:  La réalisation du projet

Fig.nFig.n°°119119:: Principe structurelle ( Villa )

Les duplex

Fig.nFig.n°°120120 :: Principe structurelle ( Duplex )
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44--22 .. GESTION DE LA LUMIÈRE :GESTION DE LA LUMIÈRE :

L’objectif est de déterminer l’importance de la lumière naturelle et artificielle dans le projet .((Fig.nFig.n°°121121))

44--22--11 .. Gestion de la lumières naturelleGestion de la lumières naturelle ::

L'existence de l'homme est intimement liée à la lumière. Il ne peut littéralement pas vivre sans elle. La
lumière constitue un élément essentiel, générateur de vie sur terre. Elle représente une partie indéniable
de notre vécu quotidien et nous influence du point de vue physiologique et psychologique.

L'extrême complexité du comportement de la lumière naturelle conduit de nombreux architectes à
négliger les qualités intrinsèques de l'éclairage naturel au profit d'un éclairage artificiel plus adaptable.
Néanmoins, la lumière naturelle est le mode d'éclairement le plus agréable, le plus performant et le plus
économique pour peu qu'on puisse s'en préserver lorsque c'est nécessaire.

Sa variabilité se montre extrêmement bénéfique pour le confort des occupants. Son utilisation
judicieuse est un atout majeur pour développer les qualités architecturales, énergétiques et
environnementales d'un bâtiment. La lumière naturelle se révèle donc l'éclairage d'ambiance par
excellence.

La lumière naturelle apparaît comme un moyen architectural particulièrement riche. Elle peut révéler
un bâtiment par son action sur les espaces, les formes, les structures, les matériaux, les couleurs et les
significations de l'édifice. De plus, elle est au cœur même de la définition du geste créateur: exprimer,
c'est-à-dire mettre en lumière, extraire de l'ombre.

un bon éclairage naturel, un contrôle lumineux adéquat et une maintenance efficace entraînent une
diminution considérable de la consommation énergétique totale d'un édifice.

L’objectif de la gestion de la lumière naturelle dans le projet est de déterminer le rôle de l’orientation,
l’équilibre et le support de la lumière du jour dans la perception , l’usage et l’esthétique du projet.

a-1 . La lumière naturelle comme vecteur d’orientation :
Mise en place d’ une amplification de la lumière naturelle au niveau des points de repères d ’exploration

et au niveau de l’axe d’orientation . (( Fig.nFig.n°°122122))
a-2 . La lumière comme support ;

a-2-1 . Support de repérage :
La confirmation des différents points de repères à travers l’éclairage naturelle afin de faciliter aux

usagers l’exploitation des différentes fonction du projet .
a-2-2 . Support de valorisation ;

Mise en valeurs de certains caractère dans le projet , à travers une amplification de la lumière du jour . ((
Fig.nFig.n°°123123))
a-3 . La lumière naturelle comme un outil d’équilibre :
Adoucissement de l’éclairage naturel Pour  marquer la transition du hall à l’espace de distribution L’

établissement rythmique Des amplifications de la lumière assurent une certaine harmonie et un équilibre
dans le projet d’habitats écologique . (( Fig.nFig.n°°124124))
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44--22 .. GESTION DE LA LUMIÈRE :GESTION DE LA LUMIÈRE :

L’objectif est de déterminer l’importance de la lumière naturelle et artificielle dans le projet .((Fig.nFig.n°°121121))

44--22--11 .. Gestion de la lumières naturelleGestion de la lumières naturelle ::

L'existence de l'homme est intimement liée à la lumière. Il ne peut littéralement pas vivre sans elle. La
lumière constitue un élément essentiel, générateur de vie sur terre. Elle représente une partie indéniable
de notre vécu quotidien et nous influence du point de vue physiologique et psychologique.

L'extrême complexité du comportement de la lumière naturelle conduit de nombreux architectes à
négliger les qualités intrinsèques de l'éclairage naturel au profit d'un éclairage artificiel plus adaptable.
Néanmoins, la lumière naturelle est le mode d'éclairement le plus agréable, le plus performant et le plus
économique pour peu qu'on puisse s'en préserver lorsque c'est nécessaire.

Sa variabilité se montre extrêmement bénéfique pour le confort des occupants. Son utilisation
judicieuse est un atout majeur pour développer les qualités architecturales, énergétiques et
environnementales d'un bâtiment. La lumière naturelle se révèle donc l'éclairage d'ambiance par
excellence.

La lumière naturelle apparaît comme un moyen architectural particulièrement riche. Elle peut révéler
un bâtiment par son action sur les espaces, les formes, les structures, les matériaux, les couleurs et les
significations de l'édifice. De plus, elle est au cœur même de la définition du geste créateur: exprimer,
c'est-à-dire mettre en lumière, extraire de l'ombre.

un bon éclairage naturel, un contrôle lumineux adéquat et une maintenance efficace entraînent une
diminution considérable de la consommation énergétique totale d'un édifice.

L’objectif de la gestion de la lumière naturelle dans le projet est de déterminer le rôle de l’orientation,
l’équilibre et le support de la lumière du jour dans la perception , l’usage et l’esthétique du projet.

a-1 . La lumière naturelle comme vecteur d’orientation :
Mise en place d’ une amplification de la lumière naturelle au niveau des points de repères d ’exploration

et au niveau de l’axe d’orientation . (( Fig.nFig.n°°122122))
a-2 . La lumière comme support ;

a-2-1 . Support de repérage :
La confirmation des différents points de repères à travers l’éclairage naturelle afin de faciliter aux

usagers l’exploitation des différentes fonction du projet .
a-2-2 . Support de valorisation ;

Mise en valeurs de certains caractère dans le projet , à travers une amplification de la lumière du jour . ((
Fig.nFig.n°°123123))
a-3 . La lumière naturelle comme un outil d’équilibre :
Adoucissement de l’éclairage naturel Pour  marquer la transition du hall à l’espace de distribution L’

établissement rythmique Des amplifications de la lumière assurent une certaine harmonie et un équilibre
dans le projet d’habitats écologique . (( Fig.nFig.n°°124124))
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ChapitreChapitre 0404 :  La réalisation du projet:  La réalisation du projet

Fig.nFig.n°°121121 :: Gestion de la lumière

Gestion de la lumière

Lumière artificielleLumière naturelle

Ambiance

Valorisation

Vecteur d’orientation

Support

Equilibre

Fig.nFig.n°°122122:: La lumière naturelle comme
vecteur d’orientation

La trajectoire du soleil et l’orientation de la maison

Fig.nFig.n°°123123:: La lumière naturelle comme support

FigFig .n.n°°124124:: La lumière naturelle comme un
outil d’équilibre
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44--22--22 .. Gestion de la lumière artificielleGestion de la lumière artificielle ::

L'éclairage artificiel représente une part très importante des consommations totales d'énergie de
nombreux bâtiments. Une bonne gestion de la lumière naturelle , alliée au contrôle de l'éclairage artificiel,
présente l'avantage de réaliser de substantielles économies d'énergie, tout en améliorant le confort visuel
des usagers. un bon éclairage naturel, un contrôle lumineux adéquat et une maintenance efficace entraînent
une diminution considérable de la consommation énergétique totale d'un édifice.
L’ objectif de cette partie est d’arriver à une bonne gestion de la lumière artificielle dans le projet,

essentiellement les ambiances et la valorisation des éléments repères ainsi que remède au déficit .
Confirme les différentes entités du projet à travers la mise en place de différentes ambiances reflétant le
caractère du projet, tout en respectant l’environnement par l’utilisation de lampes a basse consommation.
La lumière crée l'ambiance d'une maison. elle peut vite devenir agressive alors que son but est d'éclairer
mais aussi de reposer les yeux des occupants. Dans la maison écologique Chaque pièce nécessite un
éclairage différent.

a .a . Eclairage du salon:Eclairage du salon:
Le salon est la pièce principale de vie. La lumière doit y être fonctionnelle et chaleureuse. En fonction de

la taille de la pièce, choisissez entre un éclairage direct, indirect ou les deux mais surtout bannissez les
lumières vives et violentes. Halogène ou variateur, le salon est la pièce qui nécessite le plus un éclairage
modulable , même si c'est un avantage dans chaque pièce. En effet, temps calme de lecture, séance de ciné
dans une quasi obscurité ou jeu de société en famille, le salon est un lieu convivial et polyvalent qui
s'adapte à chaque moment . Jouez avec les lumières pour donner du volume à vos vases, statuettes ou tous
vos plus beaux objets de déco. Posée sous un tableau ou dans les rayonnages d'une bibliothèque, une petite
source lumineuse discrète permet également une belle mise en valeur.(.( Fig.nFig.n°°125125))
b .b . Eclairage de la chambre à coucherEclairage de la chambre à coucher

La chambre  est une pièce dédiée au repos : bannissez les néons, là aussi, ainsi que d'autres sources de
luminosité trop violentes. Multipliez les sources d'éclairage : les lampes de chevet favorisent le confort des
yeux lors des séances de lecture tardives. Ajoutez un éclairage direct type lustre mais avec une ampoule de
puissance moyenne. Cette source lumineuse servira d'éclairage général à la pièce lors des activités
quotidiennes comme celle de faire son lit par exemple. (( Fig.nFig.n°°126126))
c.c. Eclairage de la cuisineEclairage de la cuisine

Dans la cuisine contrairement aux autres pièces, installez un éclairage direct. Privilégiez une lumière
blanche et vive pour bien voir ce que vous faites. Cette lumière peut toutefois être adoucie par des
appliques. (( Fig.nFig.n°°127127))
d .d . Eclairage de la salle de bainEclairage de la salle de bain

Dans la mesure où la salle de bain est une pièce d'eau, l'éclairage doit y obéir à des règles de sécurité. On
parle de norme IP pour l'éclairage de salle de bain, une norme qui assure au produit une résistance contre
les éclaboussures d'eau et une résistance aux corps solides. Dans ce lieu de bien-être, la lumière doit être
douce mais suffisamment vive pour que l'on puisse traquer les moindres détails lorsque l'on s'observe dans
la glace.. (( Fig.nFig.n°°128128))
e.e. Eclairage du bureauEclairage du bureau
Différents points lumineux aux différents endroits de travail : comme des liseuses ou lampes bureau.((

Fig.nFig.n°°129129))

conclusiononclusion

la lumière comme élément prestigieux . elle sera le support de confirmation du statut des éléments
repères dans le projet ainsi que les traits identitaires de sa volumétrie .
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44--22--22 .. Gestion de la lumière artificielleGestion de la lumière artificielle ::

L'éclairage artificiel représente une part très importante des consommations totales d'énergie de
nombreux bâtiments. Une bonne gestion de la lumière naturelle , alliée au contrôle de l'éclairage artificiel,
présente l'avantage de réaliser de substantielles économies d'énergie, tout en améliorant le confort visuel
des usagers. un bon éclairage naturel, un contrôle lumineux adéquat et une maintenance efficace entraînent
une diminution considérable de la consommation énergétique totale d'un édifice.
L’ objectif de cette partie est d’arriver à une bonne gestion de la lumière artificielle dans le projet,

essentiellement les ambiances et la valorisation des éléments repères ainsi que remède au déficit .
Confirme les différentes entités du projet à travers la mise en place de différentes ambiances reflétant le
caractère du projet, tout en respectant l’environnement par l’utilisation de lampes a basse consommation.
La lumière crée l'ambiance d'une maison. elle peut vite devenir agressive alors que son but est d'éclairer
mais aussi de reposer les yeux des occupants. Dans la maison écologique Chaque pièce nécessite un
éclairage différent.

a .a . Eclairage du salon:Eclairage du salon:
Le salon est la pièce principale de vie. La lumière doit y être fonctionnelle et chaleureuse. En fonction de

la taille de la pièce, choisissez entre un éclairage direct, indirect ou les deux mais surtout bannissez les
lumières vives et violentes. Halogène ou variateur, le salon est la pièce qui nécessite le plus un éclairage
modulable , même si c'est un avantage dans chaque pièce. En effet, temps calme de lecture, séance de ciné
dans une quasi obscurité ou jeu de société en famille, le salon est un lieu convivial et polyvalent qui
s'adapte à chaque moment . Jouez avec les lumières pour donner du volume à vos vases, statuettes ou tous
vos plus beaux objets de déco. Posée sous un tableau ou dans les rayonnages d'une bibliothèque, une petite
source lumineuse discrète permet également une belle mise en valeur.(.( Fig.nFig.n°°125125))
b .b . Eclairage de la chambre à coucherEclairage de la chambre à coucher

La chambre  est une pièce dédiée au repos : bannissez les néons, là aussi, ainsi que d'autres sources de
luminosité trop violentes. Multipliez les sources d'éclairage : les lampes de chevet favorisent le confort des
yeux lors des séances de lecture tardives. Ajoutez un éclairage direct type lustre mais avec une ampoule de
puissance moyenne. Cette source lumineuse servira d'éclairage général à la pièce lors des activités
quotidiennes comme celle de faire son lit par exemple. (( Fig.nFig.n°°126126))
c.c. Eclairage de la cuisineEclairage de la cuisine

Dans la cuisine contrairement aux autres pièces, installez un éclairage direct. Privilégiez une lumière
blanche et vive pour bien voir ce que vous faites. Cette lumière peut toutefois être adoucie par des
appliques. (( Fig.nFig.n°°127127))
d .d . Eclairage de la salle de bainEclairage de la salle de bain

Dans la mesure où la salle de bain est une pièce d'eau, l'éclairage doit y obéir à des règles de sécurité. On
parle de norme IP pour l'éclairage de salle de bain, une norme qui assure au produit une résistance contre
les éclaboussures d'eau et une résistance aux corps solides. Dans ce lieu de bien-être, la lumière doit être
douce mais suffisamment vive pour que l'on puisse traquer les moindres détails lorsque l'on s'observe dans
la glace.. (( Fig.nFig.n°°128128))
e.e. Eclairage du bureauEclairage du bureau
Différents points lumineux aux différents endroits de travail : comme des liseuses ou lampes bureau.((

Fig.nFig.n°°129129))

conclusiononclusion

la lumière comme élément prestigieux . elle sera le support de confirmation du statut des éléments
repères dans le projet ainsi que les traits identitaires de sa volumétrie .
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ChapitreChapitre 0303 :  La réalisation du projet:  La réalisation du projet

Fig.nFig.n°°125125:: effets visuels d’ombres et de lumières du salon

Fig.nFig.n°°126126:: ambiance cosy D’une chambre à coucher

Fig.nFig.n°°127127:: a utiliser l’éclairage pour créer différentes
ambiances dans la cuisine

Fig.nFig.n°°128128:: la lumière ponctuelle et d’ambiance

Fig.nFig.n°°129129:: Bureau luxueux avec éclairage mixte en
globe et corniche lumineuse
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ChapitreChapitre 0404 :  La réalisation du projet:  La réalisation du projet

44--33 .. TECHNOLOGIE SPÉCIFIQUE DU PROJETTECHNOLOGIE SPÉCIFIQUE DU PROJET ::

44--33--11 .. L’humidité et le bois :L’humidité et le bois :

La protection des bâtiments contre l’humidité est un important critère de conception, d’une importance
tout aussi grande que celui de la sécurité incendie ou de la résistance structurale. Les capacités et les
caractéristiques du bois et d’autres matériaux de construction doivent être comprises et s’articuler ensuite
dans la conception du bâtiment si on veut réaliser des constructions adéquates et durables.

Le bois et l’eau sont généralement très compatibles, Matériau hygroscopique, le bois a la capacité
d’absorber et de dégager naturellement l’humidité pour trouver un degré
d’humidité qui soit en équilibre avec son environnement immédiat. Ce processus naturel permet au bois
d’absorber de grandes quantités d’eau avant d’atteindre un degré d’humidité propice à la formation de
champignons décomposeurs. Pour construire des bâtiments à ossature de bois durables, dès la conception
de la structure et de l’enveloppe, il faut tenir compte des facteurs qui influencent le degré d’humidité du
bois et des changements qui surviennent à cause des variations de la teneur en eau. Il est essentiel de
comprendre les effets de la teneur en eau (le degré d’humidité – (DH)) dans le bois, étant donné que

1) la variation dans le degré d’humidité provoque le rétrécissement et le gonflement des éléments en
bois

2) un degré d’humidité élevé peut favoriser la formation de champignons décomposeurs. Le degré
d’humidité (DH) est une mesure du volume d’eau que peut absorber une pièce de bois relativement à la
fibre qui la compose. Le degré d’humidité est exprimé en pourcentage et se calcule en divisant le poids de
l’eau dans le bois par le poids du bois s’il avait été séché au four. Relativement au DH, il y a deux
pourcentages qu’il ne faut pas oublier :
1. 19 % : le bois est dit « sec » lorsque son DH est inférieur à 19 %. Ce bois porte l’estampe S-DRY, ce

qui signifie sec en surface ou sec au moment de la fabrication. (Nota : Certains types de bois peuvent aussi
porter l’estampe KD ou séché au four et cette marque signifie
aussi que le bois est sec au moment de sa fabrication).
2. 28 % : Ce degré d’humidité représente le point de saturation de la fibre moyen où la fibre du bois est
entièrement saturée. Lorsque le degré d’humidité dépasse le point de saturation de la fibre, l’eau
commence à remplir la cavité cellulaire. Règle générale, le processus de la pourriture du bois ne peut
commencer que si le degré d’humidité du bois se situe au-dessus du point de
saturation de la fibre pendant une période prolongée. Le point de saturation de la fibre représente aussi la
limite de gonflement du bois.

Le bois rétrécit ou gonfle selon les changements dans son degré d’humidité, mais seulement à mesure
que l’eau dans les parois cellulaires est absorbée ou libérée. Le phénomène
se produit seulement lorsque le degré d’humidité descend sous le point de saturation de la fibre. Le bois
dans un milieu intérieur se stabilise éventuellement à un degré d’humidité se situant entre 8 et 14 % et dans
un milieu extérieur, entre 12 et 18 %.

44--33--11--11 .. Le retrait et gonflement :Le retrait et gonflement :

Le bois rétrécit ou gonfle selon qu’il libère ou absorbe de l’humidité en-dessous du point de saturation
de la fibre. L’importance du changement dimensionnel est estimée à 1 % de la largeur ou de l’épaisseur du
bois pour tout changement de 5 % dans son degré d’humidité. On peut s’attendre à un retrait sur la largeur
du bois alors que le retrait longitudinal devrait vraisemblablement être minime, tel que le retrait vertical
d’un poteau mural. Des détails ont été élaborés afin de minimiser les effets du retrait cumulatif. Par
exemple, un de ces détails réduit l’incidence du retrait à contre-fil des solives en ne faisant pas reposer la
charpente du mur sur le dessus de la solive en dessous, comme il est usuel de le faire pour une ossature à
plate-forme. Plutôt, les murs sont charpentés jusqu’au niveau du plancher au-dessus et
les solives de plancher sont accrochées à cette charpente à l’aide de supports d’acier.

44--33 .. TECHNOLOGIE SPÉCIFIQUE DU PROJETTECHNOLOGIE SPÉCIFIQUE DU PROJET ::

44--33--11 .. L’humidité et le bois :L’humidité et le bois :

La protection des bâtiments contre l’humidité est un important critère de conception, d’une importance
tout aussi grande que celui de la sécurité incendie ou de la résistance structurale. Les capacités et les
caractéristiques du bois et d’autres matériaux de construction doivent être comprises et s’articuler ensuite
dans la conception du bâtiment si on veut réaliser des constructions adéquates et durables.

Le bois et l’eau sont généralement très compatibles, Matériau hygroscopique, le bois a la capacité
d’absorber et de dégager naturellement l’humidité pour trouver un degré
d’humidité qui soit en équilibre avec son environnement immédiat. Ce processus naturel permet au bois
d’absorber de grandes quantités d’eau avant d’atteindre un degré d’humidité propice à la formation de
champignons décomposeurs. Pour construire des bâtiments à ossature de bois durables, dès la conception
de la structure et de l’enveloppe, il faut tenir compte des facteurs qui influencent le degré d’humidité du
bois et des changements qui surviennent à cause des variations de la teneur en eau. Il est essentiel de
comprendre les effets de la teneur en eau (le degré d’humidité – (DH)) dans le bois, étant donné que

1) la variation dans le degré d’humidité provoque le rétrécissement et le gonflement des éléments en
bois

2) un degré d’humidité élevé peut favoriser la formation de champignons décomposeurs. Le degré
d’humidité (DH) est une mesure du volume d’eau que peut absorber une pièce de bois relativement à la
fibre qui la compose. Le degré d’humidité est exprimé en pourcentage et se calcule en divisant le poids de
l’eau dans le bois par le poids du bois s’il avait été séché au four. Relativement au DH, il y a deux
pourcentages qu’il ne faut pas oublier :
1. 19 % : le bois est dit « sec » lorsque son DH est inférieur à 19 %. Ce bois porte l’estampe S-DRY, ce

qui signifie sec en surface ou sec au moment de la fabrication. (Nota : Certains types de bois peuvent aussi
porter l’estampe KD ou séché au four et cette marque signifie
aussi que le bois est sec au moment de sa fabrication).
2. 28 % : Ce degré d’humidité représente le point de saturation de la fibre moyen où la fibre du bois est
entièrement saturée. Lorsque le degré d’humidité dépasse le point de saturation de la fibre, l’eau
commence à remplir la cavité cellulaire. Règle générale, le processus de la pourriture du bois ne peut
commencer que si le degré d’humidité du bois se situe au-dessus du point de
saturation de la fibre pendant une période prolongée. Le point de saturation de la fibre représente aussi la
limite de gonflement du bois.

Le bois rétrécit ou gonfle selon les changements dans son degré d’humidité, mais seulement à mesure
que l’eau dans les parois cellulaires est absorbée ou libérée. Le phénomène
se produit seulement lorsque le degré d’humidité descend sous le point de saturation de la fibre. Le bois
dans un milieu intérieur se stabilise éventuellement à un degré d’humidité se situant entre 8 et 14 % et dans
un milieu extérieur, entre 12 et 18 %.

44--33--11--11 .. Le retrait et gonflement :Le retrait et gonflement :

Le bois rétrécit ou gonfle selon qu’il libère ou absorbe de l’humidité en-dessous du point de saturation
de la fibre. L’importance du changement dimensionnel est estimée à 1 % de la largeur ou de l’épaisseur du
bois pour tout changement de 5 % dans son degré d’humidité. On peut s’attendre à un retrait sur la largeur
du bois alors que le retrait longitudinal devrait vraisemblablement être minime, tel que le retrait vertical
d’un poteau mural. Des détails ont été élaborés afin de minimiser les effets du retrait cumulatif. Par
exemple, un de ces détails réduit l’incidence du retrait à contre-fil des solives en ne faisant pas reposer la
charpente du mur sur le dessus de la solive en dessous, comme il est usuel de le faire pour une ossature à
plate-forme. Plutôt, les murs sont charpentés jusqu’au niveau du plancher au-dessus et
les solives de plancher sont accrochées à cette charpente à l’aide de supports d’acier.
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44--33--11--22 .. La pourritureLa pourriture::

C’est la biodétérioration qui contribue le plus à réduire la durabilité du bois. Le bois dans les bâtiments
représente aussi une source d’alimentation éventuelle pour toute une
variété de champignons, d’insectes et de xylophages marins. Ces organismes destructeurs peuvent
décomposer les polymères complexes qui composent la structure du bois.

44--33--11--33.. Charge d’humiditéCharge d’humidité::

La conception en fonction de la durabilité suppose la compréhension de l’effet de la charge d’humidité
et de la façon dont elle interagit avec les matériaux du bâtiment. D’où provient l’eau? Comment se
transporte-t-elle? Comment peuton combattre son infiltration? Comment peut-on l’éliminer? L’infiltration
d’humidité dans un bâtiment doit être gérée de manière à prévenir l’accumulation ou le stockage d’eau qui
peut conduire à une détérioration prématurée des produits du bâtiment. L’eau engendre la détérioration par
la corrosion des produits d’acier, l’effritement et la fissuration des produits de béton et la formation de
champignons dans les produits de bois.

44--33--11--44.. Bilan hydriqueBilan hydrique::

Il y a deux stratégies générales pour contrer les effets de l’humidité dans l’enveloppe du bâtiment :
• limiter la charge d’humidité sur le bâtiment
• concevoir et construire le bâtiment de manière à maximiser sa tolérance à l’humidité à un niveau
approprié à la charge d’humidité

L’objectif clé dans la conception est de garder les enveloppes de bâtiment au sec et de réaliser un bilan
hydrique où les mécanismes de mouillage et de séchage sont équilibrés de manière à maintenir des taux
d’humidité tout au plus égaux au seuil de tolérance. Le concept de la « charge » est bien connu en calcul
des structures où le poids propre, les charges mobiles, les charges dues au vent, les charges sismiques et les
charges thermiques sont des facteurs fondamentaux dont il faut tenir compte dans le processus de
conception.

44--33--11--55..Sources d’humiditéSources d’humidité::

Les sources d’humidité à l’intérieur et autour du bâtiment sont nombreuses. Parmi les sources
d’humidité intérieure, il faut compter les occupants et leurs activités. Des études ont conclu qu’une famille
de quatre pouvait produire 10 gallons
de vapeur d’eau par jour. Parmi les sources d’humidité extérieures, il faut compter les
précipitations, les systèmes d’irrigation et l’eau souterraine. Or, il se trouve aussi de la vapeur d’eau dans
l’environnement extérieur et elle peut aussi affecter de façon significative
l’enveloppe du bâtiment sous certains climats. L’humidité produite par la construction représente souvent
une autre source d’humidité.

44--33--11--66.. Mécanismes du transport de l’humiditéMécanismes du transport de l’humidité::

La migration de l’humidité à l’intérieur et à travers les assemblages de bâtiment se produit
généralement par un des quatre mécanismes de transport de l’humidité suivants : l’écoulement liquide, la
capillarité, la convection ou la diffusion.
L’écoulement liquide et la capillarité dans l’enveloppe du bâtiment se produisent principalement à partir
d’une source d’humidité extérieure comme l’eau de pluie et l’eau souterraine,
tandis que le mouvement de l’humidité dans l’enveloppe du bâtiment par diffusion ou mouvement d’air
peut se produire à partir d’une source intérieure ou extérieure d’humidité.

44--33--11--22 .. La pourritureLa pourriture::

C’est la biodétérioration qui contribue le plus à réduire la durabilité du bois. Le bois dans les bâtiments
représente aussi une source d’alimentation éventuelle pour toute une
variété de champignons, d’insectes et de xylophages marins. Ces organismes destructeurs peuvent
décomposer les polymères complexes qui composent la structure du bois.

44--33--11--33.. Charge d’humiditéCharge d’humidité::

La conception en fonction de la durabilité suppose la compréhension de l’effet de la charge d’humidité
et de la façon dont elle interagit avec les matériaux du bâtiment. D’où provient l’eau? Comment se
transporte-t-elle? Comment peuton combattre son infiltration? Comment peut-on l’éliminer? L’infiltration
d’humidité dans un bâtiment doit être gérée de manière à prévenir l’accumulation ou le stockage d’eau qui
peut conduire à une détérioration prématurée des produits du bâtiment. L’eau engendre la détérioration par
la corrosion des produits d’acier, l’effritement et la fissuration des produits de béton et la formation de
champignons dans les produits de bois.

44--33--11--44.. Bilan hydriqueBilan hydrique::

Il y a deux stratégies générales pour contrer les effets de l’humidité dans l’enveloppe du bâtiment :
• limiter la charge d’humidité sur le bâtiment
• concevoir et construire le bâtiment de manière à maximiser sa tolérance à l’humidité à un niveau
approprié à la charge d’humidité

L’objectif clé dans la conception est de garder les enveloppes de bâtiment au sec et de réaliser un bilan
hydrique où les mécanismes de mouillage et de séchage sont équilibrés de manière à maintenir des taux
d’humidité tout au plus égaux au seuil de tolérance. Le concept de la « charge » est bien connu en calcul
des structures où le poids propre, les charges mobiles, les charges dues au vent, les charges sismiques et les
charges thermiques sont des facteurs fondamentaux dont il faut tenir compte dans le processus de
conception.

44--33--11--55..Sources d’humiditéSources d’humidité::

Les sources d’humidité à l’intérieur et autour du bâtiment sont nombreuses. Parmi les sources
d’humidité intérieure, il faut compter les occupants et leurs activités. Des études ont conclu qu’une famille
de quatre pouvait produire 10 gallons
de vapeur d’eau par jour. Parmi les sources d’humidité extérieures, il faut compter les
précipitations, les systèmes d’irrigation et l’eau souterraine. Or, il se trouve aussi de la vapeur d’eau dans
l’environnement extérieur et elle peut aussi affecter de façon significative
l’enveloppe du bâtiment sous certains climats. L’humidité produite par la construction représente souvent
une autre source d’humidité.

44--33--11--66.. Mécanismes du transport de l’humiditéMécanismes du transport de l’humidité::

La migration de l’humidité à l’intérieur et à travers les assemblages de bâtiment se produit
généralement par un des quatre mécanismes de transport de l’humidité suivants : l’écoulement liquide, la
capillarité, la convection ou la diffusion.
L’écoulement liquide et la capillarité dans l’enveloppe du bâtiment se produisent principalement à partir
d’une source d’humidité extérieure comme l’eau de pluie et l’eau souterraine,
tandis que le mouvement de l’humidité dans l’enveloppe du bâtiment par diffusion ou mouvement d’air
peut se produire à partir d’une source intérieure ou extérieure d’humidité.
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44--33--11--77..Exposition:Exposition:

La conception des éléments de l’enveloppe du bâtiment doit
reposer sur une évaluation de l’exposition probable à l’humidité. En ce qui concerne les murs extérieurs,
l’exposition prévue et la charge d’humidité sont principalement une
fonction de trois conditions :
• Le macroclimat : les normes climatiques régionales.
• Le microclimat : les facteurs particuliers à l’emplacement comme l’implantation, l’orientation par
rapport au soleil, l’exposition au vent et la relation avec les bâtiments, la végétation et le terrain
avoisinants.
• La conception du bâtiment : les caractéristiques de la construction qui assurent un niveau de protection
comme les surplombs de toit et les corniches.

44--33--11--88.. Conception en bois en fonction de la lutte contre l’humidité :Conception en bois en fonction de la lutte contre l’humidité :

la pénétration de l’eau de pluie par les murs extérieurs, L’élaboration de stratégies contre la
pénétration d’eau de pluie demeure la priorité de la conception en fonction de la durabilité. La lutte
contre la condensation causée par la pénétration de la vapeur (voir(voir Fig.nFig.n°°130130)) et de l’eau souterraine – une
préoccupation secondaire - vient s’ajouter à l’ensemble du problème. Dans
tous les cas, la stratégie adoptée doit tenir compte du niveau de risque ou de la charge d’humidité.

aa-- Lutte contre la pénétration l’eau de pluie:Lutte contre la pénétration l’eau de pluie:

Il y a deux stratégies générales de lutte contre la pénétration d’eau de pluie :
• Minimiser la quantité d’eau de pluie qui entre en contact avec les surfaces et les assemblages du
bâtiment.
• Gérer l’eau de pluie qui se dépose sur les assemblages du bâtiment ou à l’intérieur de ceux-ci . Les
forces dynamiques de la pénétration d’eau de pluie sont bien établies. La pénétration d’eau dans un
assemblage de bâtiment n’est possible qu’au moment où sont réunies trois
conditions :
- une ouverture ou un trou dans l’assemblage du bâtiment , de l’eau près de l’ouverture et

une force qui agit pour entraîner l’eau dans l’ouverture.
Ces conditions s’avèrent pour toute pénétration d’eau et s’exprime par l’équation conceptuelle suivante :
Eau + ouverture + force = pénétration d’eau .

La grandeur minimum de l’ouverture qui laissera l’eau pénétrer varie selon la force qui entraîne l’eau.
Pour lutter contre la pénétration d’eau, il faut comprendre les forces motrices sous-jacentes qui peuvent
entrer en jeu. Il peut s’agir de la gravité, de la tension superficielle, de la succion capillaire, de la force
d’impulsion (énergie cinétique) ou de la différence de pression d’air .. Il s’ensuit qu’il est possible
d’empêcher la pénétration d’eau
en éliminant n’importe quelle des trois conditions à l’origine de la pénétration d’eau. Des stratégies de
conception et de détails de construction peuvent être mises en œuvre pour :
- réduire le nombre et la grandeur des ouvertures dans les assemblages,
- éloigner l’eau des ouvertures et minimiser ou éliminer les forces qui peuvent entraîner

l’eau dans les ouvertures. ( Fig.n°131)
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44--33--11--77..Exposition:Exposition:

La conception des éléments de l’enveloppe du bâtiment doit
reposer sur une évaluation de l’exposition probable à l’humidité. En ce qui concerne les murs extérieurs,
l’exposition prévue et la charge d’humidité sont principalement une
fonction de trois conditions :
• Le macroclimat : les normes climatiques régionales.
• Le microclimat : les facteurs particuliers à l’emplacement comme l’implantation, l’orientation par
rapport au soleil, l’exposition au vent et la relation avec les bâtiments, la végétation et le terrain
avoisinants.
• La conception du bâtiment : les caractéristiques de la construction qui assurent un niveau de protection
comme les surplombs de toit et les corniches.

44--33--11--88.. Conception en bois en fonction de la lutte contre l’humidité :Conception en bois en fonction de la lutte contre l’humidité :

la pénétration de l’eau de pluie par les murs extérieurs, L’élaboration de stratégies contre la
pénétration d’eau de pluie demeure la priorité de la conception en fonction de la durabilité. La lutte
contre la condensation causée par la pénétration de la vapeur (voir(voir Fig.nFig.n°°130130)) et de l’eau souterraine – une
préoccupation secondaire - vient s’ajouter à l’ensemble du problème. Dans
tous les cas, la stratégie adoptée doit tenir compte du niveau de risque ou de la charge d’humidité.

aa-- Lutte contre la pénétration l’eau de pluie:Lutte contre la pénétration l’eau de pluie:

Il y a deux stratégies générales de lutte contre la pénétration d’eau de pluie :
• Minimiser la quantité d’eau de pluie qui entre en contact avec les surfaces et les assemblages du
bâtiment.
• Gérer l’eau de pluie qui se dépose sur les assemblages du bâtiment ou à l’intérieur de ceux-ci . Les
forces dynamiques de la pénétration d’eau de pluie sont bien établies. La pénétration d’eau dans un
assemblage de bâtiment n’est possible qu’au moment où sont réunies trois
conditions :
- une ouverture ou un trou dans l’assemblage du bâtiment , de l’eau près de l’ouverture et

une force qui agit pour entraîner l’eau dans l’ouverture.
Ces conditions s’avèrent pour toute pénétration d’eau et s’exprime par l’équation conceptuelle suivante :
Eau + ouverture + force = pénétration d’eau .

La grandeur minimum de l’ouverture qui laissera l’eau pénétrer varie selon la force qui entraîne l’eau.
Pour lutter contre la pénétration d’eau, il faut comprendre les forces motrices sous-jacentes qui peuvent
entrer en jeu. Il peut s’agir de la gravité, de la tension superficielle, de la succion capillaire, de la force
d’impulsion (énergie cinétique) ou de la différence de pression d’air .. Il s’ensuit qu’il est possible
d’empêcher la pénétration d’eau
en éliminant n’importe quelle des trois conditions à l’origine de la pénétration d’eau. Des stratégies de
conception et de détails de construction peuvent être mises en œuvre pour :
- réduire le nombre et la grandeur des ouvertures dans les assemblages,
- éloigner l’eau des ouvertures et minimiser ou éliminer les forces qui peuvent entraîner

l’eau dans les ouvertures. ( Fig.n°131)
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Diffusion de la vapeurFuites d’air

Fig.nFig.n°°130130:: Forces motrice à l’origine de la pénétration
de la vapeur d’eau
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Fig.nFig.n°°131131:: Principales forces motrices à l’origine
de la pénétration d’eau de pluie



44--33--11--99.. Les quatre grands principes de conceptionLes quatre grands principes de conception ::

Ces stratégies de gestion générale de l’eau s’articulent autour de quatre grands principes de conception :
la déviation, l’évacuation de l’eau, le séchage et les matériaux durables. En ce qui concerne la lutte contre
la pénétration d’eau, la déviation renvoie aux ensembles et aux détails de la conception qui font dévier
l’eau du bâtiment, ce qui minimise les charges d’eau de pluie sur l’enveloppe. L’évacuation d’eau, le
séchage et les matériaux durables sont les principes qui
entrent en jeu une fois que l’eau s’est rendue jusqu’à l’enveloppe ou l’a pénétrée.(.( fig.nfig.n°°132132))

44--33--11--1010 .. Déviation:Déviation:

La déviation est le premier principe et la principale priorité de la gestion de l’eau. L’idée consiste à
garder l’eau de pluie éloignée de la façade du bâtiment et de minimiser les possibilités que l’eau puisse
s’infiltrer dans l’enveloppe. Le principe de la déviation est manifeste dans de nombreuses configurations
de bâtiment qui, historiquement, ont fait leur preuve dans la réduction de la quantité d’eau de pluie qui
tombe sur les murs extérieurs,
notamment pour :

1) implanter le bâtiment de manière à ce qu’il soit à l’abri des vents dominants,
2) prévoir des surplombs de toit et des dispositifs de collecte de l’eau au haut des murs extérieurs et
3) prévoir des détails architecturaux qui évacuent l’eau.(.( Fig.nFig.n°°133133))

44--33--11--1111 .. Évacuation de l’eauÉvacuation de l’eau

L’évacuation est l’autre principe de la lutte contre la pénétration d’eau, deuxième en importance
seulement en ce qui touche la capacité de gérer l’eau de pluie. Les toits en pente et les éléments
horizontaux à surface inclinée font partie des configurations qui tiennent compte du principe
de l’évacuation de l’eau. Au niveau du détail de construction, l’évacuation d’eau est réalisée en prévoyant
des façons de recueillir l’accumulation d’humidité fortuite dans l’assemblage
du mur et en la ramenant à tout le moins sur la face du revêtement extérieur, d’où elle s’écoule par la force
de la gravité.(( Fig.nFig.n°°134134 etet 135135))

44--33--11--1212.. SéchageSéchage::

Le séchage est le mécanisme par lequel les assemblages de murs éliminent l’accumulation d’humidité
par ventilation (mouvement d’air) et diffusion de la vapeur. Le pouvoir d’assèchement du revêtement
extérieur et du revêtement intermédiaire/ossature du mur doit être pris en ligne de compte. Les cavités
introduites pour les besoins d’évacuation de l’eau offrent un moyen d’assécher le matériau de revêtement
extérieur par ventilation de l’endos, Les assemblages de murs extérieurs doivent être conçus de manière à
permettre un assèchement suffisant soit par l’extérieur ou l’intérieur.

44--33--11--1313.. Matériaux durablesMatériaux durables

Des matériaux durables doivent être choisis pour tous les endroits où il faut assurer une tolérance à
l’humidité. Aux endroits où la déviation, l’évacuation de l’eau et le séchage ne peuvent pas maintenir de
façon efficace le degré d’humidité à un taux inférieur à 28 %, il faut améliorer la résistance du bois à la
pourriture. L’emploi de bois traité aux endroits où les risses d’assise entrent en contact avec les fondations
en béton est une configuration de détail commune qui suit ce principe.
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44--33--11--1313.. Matériaux durablesMatériaux durables

Des matériaux durables doivent être choisis pour tous les endroits où il faut assurer une tolérance à
l’humidité. Aux endroits où la déviation, l’évacuation de l’eau et le séchage ne peuvent pas maintenir de
façon efficace le degré d’humidité à un taux inférieur à 28 %, il faut améliorer la résistance du bois à la
pourriture. L’emploi de bois traité aux endroits où les risses d’assise entrent en contact avec les fondations
en béton est une configuration de détail commune qui suit ce principe.
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Fig.nFig.n°°132132:: Les quatre grands principes – Déviation,
évacuation de l’eau, séchage et matériaux durables

Fig.nFig.n°°133133:: des lignes de défense multiples.Fig.nFig.n°°133133:: des lignes de défense multiples.

Fig.nFig.n°°134134:: Assemblage de mur à écran pare-pluie

Fig.nFig.n°°135135:: Mur à écran pare-pluie à plan de pression
neutre
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44--33--22 .. Contrôle de la qualité de la construction :Contrôle de la qualité de la construction :

Une bonne conception seule n’assurera pas la livraison d’un bâtiment durable au propriétaire. Le
processus de construction doit aussi poursuivre les objectifs de la conception. Et c’est par la
documentation de la construction, dès l’étape de la conception, que débute ce processus. La conception
de l’enveloppe du bâtiment devrait être communiquée clairement à l’équipe de construction en entier.
Les diverses stratégies de lutte contre l’humidité devraient aussi être communiquées, par exemple, en
ajoutant une description narrative et un dessin du concept sur la feuille d’accompagnement du jeu de
dessins. Les détails critiques, y compris les conditions typiques et atypiques, devraient être présentés
aux installateurs. Les détails devraient être pris en ligne de compte adéquatement à l’égard de l’aisance
d’exécution et la stratégie globale de gestion de l’eau adoptée pour le mur. Des dessins à grande échelle
et, dans certains cas des dessins tridimensionnels, sont nécessaires pour indiquer visuellement les
rapports entre les différents éléments qui composent l’assemblage. En particulier, le plan d’évacuation
d’eau (la membrane étanche et les solins) doit être clairement articulé dans les détails. Si l’objectif et
les hypothèses de la conception ne sont pas clairement établis, il est bien possible que les installateurs
fassent une fausse interprétation des détails pendant la construction.

Conclusion :Conclusion :

La nécessité de construire des bâtiments durables transcende l’obligation de créer aussi des
bâtiments salubres étant donné que la durabilité minimise les répercussions environnementales sur
notre société. En fait, les bâtiments en bois offrent une bonne performance par rapport à d’autres
matériaux à en juger du point de vue du coût du cycle de vie qui tient compte de facteurs comme
l’émission de gaz à effet de serre, l’indice de pollution de l’eau, la consommation d’énergie, la
production de déchets solides et l’utilisation des ressources écologiques.

Cependant, les avantages environnementaux du bois ne peuvent être réalisés que si le bâtiment est
conçu et construit en fonction de la durabilité à long terme.
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conçu et construit en fonction de la durabilité à long terme.
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ChapitreChapitre 0505 :  Conclusion générale et recommandations:  Conclusion générale et recommandations

55--11 .. CONCLUSION:CONCLUSION:

Notre pays doit faire face à une baisse prévisible du gisement des énergies fossiles et
aux conséquences de leur utilisation jusque là insouciante. Actuellement nous sommes dans
l’obligation de développer des techniques innovantes pour apporter des solutions, au moins
partielles, à la double problématique de l’anéantissement des ressources et de la lutte contre la pollution.
Le secteur du logement porte une part non négligeable dans les responsabilités en la matière . La seule
contribution que nous pouvons apporter serait de développer une technique de construction moins
consommatrice d’énergie, moins polluante, et surtout plus économe qui n’est autre que la construction
écologique.

Le travail de thèse présent dans ce mémoire a été l’occasion de réaliser une synthèse des
concepts de bâtiments écologiques performants, de proposer une définition de l’habitat
écologique, d’identifier le concept habitat-écologique par une ’analyse Spécifique des exemples
adaptées a l’étude. Dans ce cadre, une modélisation d’un habitat écologique a été développée. Notre
thèse consiste aussi à rechercher les meilleurs moyens pour un rendement positif et efficace, lors d’une
construction d’une maison écologique Et ceci en utilisant des matériaux de longue durée de vie,
respectant l’environnement, a faible rejet de gaz à effets de serre et à faible coefficient de transmission
thermique (comme le bois dans notre cas). L’orientation architecturale doit tenir compte du rayonnement
solaire en été comme en hiver. Nous avons démontrer les principes de l’écologie dans le cadre de la
durabilité architecturale .

Dans le premier chapitre nous avons passer par plusieurs étapes pour arrivé d’une conception de l’idée
du projet , nous avons analysé le site d’interventions pour pouvoir connaitre sa situation et ces donnés
géotechnique ensuite on a passé par la dimension territoriale qui nous a permit de étudier notre site
approfondie cette dernière démontre les repères de l’aire territorial et les repères de l’aire d’influence et
structurants .

Dans le deuxième chapitre  nous avons procéder à une définition de la programmation qui nous
détermine le programme du projet , on a sortir les fonctions mères après voir le programme de notre
projet ensuite on a déterminer les activités de chaque espaces pour définir le programme quantitative et
qualitative et concevoir l’esquisse du plan de masse on a passé par l’organisation des masses puis la
conception de l’organisation interne des espaces du projet après la conception des façades .

Dans le troisième chapitre Nous avons Choisirait la structure du projet et démontrer les différents
critères de chois du système structurel et la description du ce dernier en relation avec les détails
constructifs , on a  passer par  un autre élément qui est la gestion de la lumière artificielle et naturelle

Afin de définir des différents aspects de l’architecture et l’écologie et quels matériaux choisit pour une
construction durable dans un contexte naturelle , l’intégration d’une maison écologique construite en
bois dans un milieu humide pose des problèmes pour cela on peut dire que la construction est un enjeux
capital  pour toute politique de développement durable d’un pays .
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55--22 .. RECOMMANDATIONS:RECOMMANDATIONS:

Pour un développement de la construction écologique , il est souhaitable :

- De favoriser des habitations atteindre des objectifs relativement aux aspects environnementaux,
énergétiques (performance) et sanitaires (salubrité). La conception doit être faite en tenant compte
d’aspects relatifs à la santé, aux ressources et à l’environnement. Dans une optique de développement
viable et durable une préoccupation dans le choix des matériaux et des systèmes mécaniques est de
mise.

- Mise en place d’un observatoire : Habitat - Construction – écologie et la durabilité qui observera
l’impact  du secteur sur l’environnement , définira les stratégies de mise en œuvre de la construction
durable et la sensibilisation des tous les acteurs de l’écologie .

- Pour les zones humides la construction en bois doit  protéger  contre l’humidité le savoir
d’utilisation de bonnes technique de la gestion et la mise en œuvre .

ChapitreChapitre 0505 :  Conclusion générale et recommandations:  Conclusion générale et recommandations
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