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< Un jour, tout sera bien, voici notre

espdrance. Tout est bien aujourd'hui,
voild l'illusiont.

Voltairel.

1. Voltaire (1694-1778), homme de lettres et philosophe

frangais, auteur d'essais et de contes philosophiques.
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I. Inlroduction:
En ce d6but du XXle sidcle, nous somme d6finitivement entr6es dans une 6poque de toutes les

incertitudes fr6n6tiquement, nous cherchons i soulever un coin du voile gui couvre notre avenir

pour nous rendre compte que les compteurs de d6veloppement sont en panne et que nous vivons a

cr6dit et en sursis.

En 1973 repr6sente le premier choc p6trolier qui ir 6t6 une rdvdlation et une prise de conscience que

le p6trole 6tait une ressource limit6; le changement climatique avec son cortBge de catastrophes

naturelles, la crise alimentaire, le stresse hydrique, la crise financidre, 6conomique, 6nerg6tique, la

crise urbain enfin, chacun boulent notre vision classique du monde ; ainsi, les scientifiques

annoncent que la temp6rature moyenne de la Terre s'6ldvera de 1.5'c i 6'C selon les sc6narios

d'6missions optimistes ou pessimistes; ce r6chauffement climatigue est d0 ir divers facteurs:

l'utilisation massive d'6nergie non renouvelable (charbon, p6trole, gaz,,..), l'agriculture et l'6levage

(rejet de m6thane par les vaches et le riz), et l'utilisation de gaz dit fluor6s (pr6sent dans les

rdfrig6rateurs), les feux de for€ts (pour dd8ager des terres agricoles) ; c'est alors que la notion de

d6veloppement prend une autre dimension, mais maladroitement affaiblie d'un objectif < durable

Depuis que les sommets des villes organis6 en 1995 A lstanbul par I'ONU, a reconnu explicitement

que les villes constituent l'un dans enjeux majeurs pour l'avenir de la plandte; Cela nous mdne du

d6veloppement durable urbain DDU, et ouvre des perspectives nouvelles pour l'approche

conceptuelle de l'urbaln et pour des expdriences de son application concret . Le d6veloppement

durable est < un ddveloppement qui r6pond aux besoins du pr6sent sans compromettre la capacit6

des gdndrations futures i r6pondre i leurs propres besoins>, citation de Mme Gro Harlem

Brundtland, Premier Ministre norv6gien (1987) ; en 1992, le Sommet de la Terre a Rio, tenu sous

l'6gide des Nations unies, officialise la notion de d6veloppement durable et celle des trois piliers

(6conomie/6cologie/social) : un ddveloppement dconomiquement efficace, socialement 6quitable et

6cologiquement soutenablel .

E'zn Alg6rie, le secteur r6sidentiel et tertiaire se trouve parmi les secteurs les plus Energivores, avec

une consommation de 46% de l'6nergie finale et de 28% de l'dnergie primaire2. Le niveau de

consommation de ce secteur, surtout en p6riode estivale, constitue I'un des soucis majeurs exprim6s

dans le cadre du modAle de consommation 6nergdtique Alg6rienne; Ainsi, les batiments 16sidentiels

sont confront6s, en p6riodes de grandes chaleurs i des probldmes d'inconfort li6s au ph6nomdne de

surchauffe et d'exposition des fagades aux radiations solaires intenses et de consommation

irrationnelle d'6lectricit6 pour la climatisation ;le confort Hygrothermique 6tant reconnu, faut-il le

souligner comme une cible de la d6marche de haute qualit6 environnementale ; Avec les

pr6occupations grandissantes du d6veloppement durable, le secteur du betiment doit donc 16pondre

) deux exigences fondamentales: maitriser i la fois les impacts sur l'environnement ext6rieur, et

s'assurer d'ambiances intdrieures saines et confortables.

I EwA BEREZOWS(A-AZZAG, projet urbain

'?YASEF, A.,'Ellrrents pour une politique anergdtique nationole", proc, t.' Symposium du comitd Algdri€n

d'6nergie, Alger, 25-26 Novembre, 1996.
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Problimatique Gindrule:
Le concept de d6veloppement durable est un moddle de d6veloppement qui pour but de la

satisfaction des besoins fondamentaux de l'humanit6 (produits, industriels, 6nergie, nourriture,

transport, abri..) et la Sestion rationnelle et prot6geant la qualit6 environnementale ;

Ce concept appliqu6 A la conception architecturale a la construction, et ) l'exploitation des betiments

permet d,augment le bien ctre des populations de r6duire le facteur 6ner#tique et de garantir un

environnement la qualit6 pour l'humanit6 .

Et pour avoir un b6timent avec une efficacit6 6nerg6tique on doit appliqude les concepts de

l'architecture bioclimatique;

> Comment concr6tiser les strat6giques de l'architecture et l'urbanisme bioclimatique ?

F Quels sont les 6nergies renouvelables faisables a int63r6e au batiment en AlSerie et quel

est leur rendement?

3. Problimatique Soicifique:
Bien que la responsabilit6 sont collective, nous devons admettre que le r6le de l'am6nageur, de

l'urbaniste, de l'architecte n'est pas ndgligeable, c'est a lui d'abord de connaitre le contexte nouveau

Dans le quel notre site devra r6aliser;

Cit6 ( Rabia Tahar ) est une friche urbain dans une ville ou est d6velopp6e d'une manidre aditif et

sans plan strat6gique, cette ville est Bab Ezzouar e Alger,donc cette friche est une point stratdgique

pour un am6nagement urbain durable Alors,

> Comment appliqude les principes de d6veloppement urbaine durable dans la friche urbain

( cit6 Rabia Tahar,) toute en respectant le contexte locale ?

4. Les Hvttothises:
/ le savoir des indicateurs 6nerg6tique qui exprime la relation entre la forme urbain et leur

consommation 6nerg6tique, nous aide a int6gr6e le concept de l'efficience 6nerg6tique dans

l'am6nagement de notre site < cit6 Rabia Tahar >;
r' ll nous semble que la bonne int6gration climatique des batiments nous aide d'avoir un

am6nagement urbain durable.

5. Les Obiectifs :
> Avoir d'une forme urbain 6cologique coh6rente avec le climat locale et assure une efficacitd

6nerg6tique;
> Etablir des relations harmonieuses entre le batiment et son environnement imm6diat .

> Economiser les ressources naturelles en optimisant leur usage et en r6duisant les pollutions .

> Accroitre le confort, le bien-atre et la qualitd de vie des utilisateurs.

2
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M6thodoloSie de travaille
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"Vtvre simplement pour que

simplement d' autres puis s ent

vivre>. () Gandhi

1. Gandhi, Mohandas (1869-1948), penseur, homme
politique et dirigeant nationaliste indien.
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1. La moroholosie urbain et efficaciti inereitiuue
fhistoire de l'architecture et de l'urbanisme des villes nous enseignent qu'il existe une relation

importante entre la forme urbaine et les facteurs 6nerg6tique qui jouent un r6le important sur la

rationalisation de la consommation d'6nergie et bien sur avoir une performance environnementales.

7.7. Lo relation entre motphologie et performance 6nergdtique.
A trois 6chelles d'6tude : la fagade, le betiment et l'ilot.

Devant les enjeux croissants de qualit6 environnementale, de mixit6 urbaine et sociale, d'accds aux

services urbains ou encore de maitrise des co0ts, les architectes Sont aujourd'hui confrontds A un

nouveau d6fi : concevoir de nouvelles formes d'habitats urbains dconomes en 6nergie.

Le sujet proposd a un triple objectif :

1- proposer des formes d'habitat permettant de renforcer l'attractivitd de la

ville, et ce, en brisant le < tabou ) de la densit6 urbaine et en proposant des nouvelles formes

d'habiter en milieu urbain dense, associant densit6 et Qualit6s urbaines et revisitant plus

particuliarement la typologie de la tour;

2- cerner avec pr6cision les grands principes de l'6co-conception et mieux

Connaitre les incidences architecturales, urbaines et d'usages de l'intdgration des 6nergies

renouvelables;

3- mettre au point une ddmarche de conception et de r6habilitation favorisant la r6duction des

consommations unitaires des immeubles d'habitation.

7,2. Les fscteurs 4nergdtiques :

Ce r6sument par la porosit6, le prospect, l'admittance solaire et la compacite

Exprime la valeur de la surface d'6change de l'enveloppe des b6timents rapport6e au m2 de plancher,

il est sans unit6. ll peut prendre des valeurs comprises entreo.s et quelques unit6s pour des

configurations courantes des b6timents.

D'aprds TRAISNEL, J.P. (1985) : < Le coefficient de compacitd est la somme pour un tissu urbain du

coefficient de compacit6 des b6timents: rapport entre la surface d'enveloppe ext6rieure non-

contigiie du b6timent,et son volume 6lev6 a la puissance 2/3 ).

V2/3
ba

.Aerr: Surface ext6rieure d'enveloppe non conti8ue d'un batiment;

V ; Volume du batiment ;

La compacit6 d'un batiment est le rapport entre son volume prot6g6 (chauff6) et sa surface de

d6perdition :C -- A/V

Cr= I
timents

Aext

Page 4
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pacit6 est donc meilleure lorsque le facteur de compacit6 est le plus faible.

Le coefficient de compacit6, mesure le rapport de la surface de l'enveloppe d6pr6dative au volume

habitable (m'z/m3). ll permet de qualifier les volumes construits en indiquant leur degr6 d'exposition

aux conditions climatiques ambiantes.

La forme du bati et le type de logement influencent la consommation 6nerg6tique en fonction de son

compacit6.

Le nombre des fagades, la surface, La hauteur du batiment, la superficie des fen€tres, le nombre de

logements dans l'immeuble et la superficie habitable sont autant de caractdristiques I envisoger.

I Eubei i3olEs :
5 - Ex t a'9-4oar
{r6fE runcc)

w
grouF!melt
rn drux to(ri :
S-ax(A,xt+rla,5r34o'
lAoL r'6I = -ri

groupemerIt
en bande :
5-{8xl*z)a'
5r2G!2
(A96df = -rd

I
I
6
5W

groupa.n€n t
en dot :
S-5x411.
5- 20a'
(Ao"^r€, = _5ol

Flgure 1 : comparaison des surfaces d'enveloppe ext6rieures (hormis plancher sur terre-plein) de plusieurs types de

groupement de modules cubiques (< a > = c6t6 cube 6l6mentaire)

Source : ADUHME, Agence Locale des Energies, d'apras les travaux de Jean-Pierre Traisrel, EAPB 2m6

La porosit6 d'un quartier urbain est traduite par le rapport des volumes utiles ouverts A l'ensemble

des volumes du tissu urbain consid6r6, d'aprds ADOLPHE, L (2001). ll est 6valu6 en pourcentage et

peut varier selon la nature du tissu urbain. Le calcul de la porosit6 urbaine est donn6 par la formule

suivante:

Vva"/Vtotot

Repr6sente le rapport de r6ceptivit6 des fagades, nord, est et ouest avec les facades sud.

, UAn.Cn+ZAe.Ce+LAo,Co..s 
XAs

2. Eflicacitd inersitiaue dans le bdtiment
f efficacit6 6nerg6tique se r6fdre e la consommation d'dnergie sans toutefois provoquer une

diminution du niveau de confort ou de qualit6 de service dans les batiment.selon Thierry Salomon 3

3 Salomon, T.et Bedel .S."la maison des ( m6ga. Watts, Le guide malin de l'6nergie chez soi.)Edition

,terre vivante,?004,p,1 1

f,ft Eco-quartier Rabia Tahar
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correspond ir r6duire d la source la quantit6 d'6nergie n6cessaire pour un m6me service, soit,

mieux utiliser l'6nergie i qualit6 de vie constante

Le rapport final de la " comparaison internationale batiment et 6nergie " initi6 par PREBAT a note

qu'en construction neuve ou en 16habilitation ,un batiment efficace 6nerg6tiquement est avant tout

un concept d'ensemble saisissant dans un m6me processus l'architecture,le climat, l'enveloppe et

les 6quipements s

2.7. Classification des bdtiments a eflicacites €nergEtiques :

La conception des batiments A faible consommation d' 6nergie est un processus complexe qui

n6cessite une approche particuliere . En effet, les choix technique et architecturaux retenus pour ce

genre de conception influent de manidre trds importante sur le comportement 6nergdtique de

betiment . Ainsi , la forme de b6timent , sa compacitd ,son orientation ont des cons6quences

significatives sur sa performance 6nerg6tique, de mauvais choix peuvent entrainer des d6faillances

difficilement pr6visibles dont l'impacte sur la consommation 6nerg6tique du betiment n'est souvent

d6couvert que lors de son exploitation

Suivant leurs niveaux de performances 6nerg6tiques, les batiments sont class6s en trois familles:

batiments performants batiment tres performant et batiment z6ro 6nergie ou a 6nergie positive

ll existe une multitude d'op6ration (programmes de recherche, labels, r6alisations ) pour chaque

famille, ces opdrations sont frdquemment basees sur la d6finition de concepts de batiments qui

d6finissent ir la fois un niveaux de performance e atteindre et des exemples de solution permettant

d'atteindre ce niveau . Elles partent d'une m€me analyse du bilan 6nerg6tique orient6e par la triade:

r6duire les besoins 6nerg6tique, utiliser les energies renouvelables et produire le compl6ment

d'6nergie de fagon efficace6

2.2. Le label performonce :

L'association promotelec dispense le label performance comprenant cinq niveaux d'exigence . ll
porte sur l'isolation thermique et le chauffage. ll met l' accent sur les dquipements de gestion du

chauffage et de pilotage des installations . ll couvre tout les 6nergies, dont les renouvelables

Page 6
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4 PREBAT : programme de recherche et d' Experimentation sur I'Energie dans b batiment

s. PREPAT?ADEME et CSI8. Comparaison intemationale beilmefi et energie .rapport final.

Ddcembre 2007.p.419

6chelsla .F Oovelopp€ment d'un6 m6thodologie ds conception d6 betime e bess€ consommation d'6nergie .Thdsa de

doctorsl .Universit6 ds La RochBlle.20O8.p.3



aI
Labels et r6glementation

!

consommation

conventionnelle

Conditionlrbels

deConsommation

r6f6rence

Exitie pour toutes les construction neuvesR6glementadon
thermique (RTl

Consommation 6nerg6tique inferieur A 10 %a la consommation de

r6f6rence d6fini par la RT en vigueur
HPE
performance
6nerg6tlque )

(haute Consommation

r6f6rence -10 %

de

HPE EnR
performance
6nerg6dque ,

renouvelable

(haute

6nergle

Consommation

r6f6rence -10%+ EnR

de

THPE (llls haute
performance
6nerg6dque )

Consommation

r6f6rence -20 %

de

Consommation

r6fdrence -30% + EnR

de Consommation 6nerg6tique inferieur de 30 % ) la consommation de

r6fdrence ddfinie par la RT en vigueur et avec au moins une des exigences

suivantes:

Au moins 50 % de la production d'eau chaude sanltaire est

assuree par des panneaux solaire et plus de 50 % chauffage est

produit par un gdn6rateur utilisant la biomasse

-au moins 50 % de la production d'eau chaude sanitaire est

assur6e par des panneaux solaire et plus de 60 % du chauffage est

p.oduit par un rdseau de chaleur utilisant des dnergies

renouvelables

au moins 50 % de la production d'eau chaude sanitaire et du

chauffage est assurde par des panneaux solaires

Eetiment 6quipd d'un systime de production d'6lectricit6 utilisant

les 6nergies renouvelables, assurant une production annuelle de

plus de 25 xwh /m'1 SGoN ,

Batiment 6quip6 d'une pompe a chaleur r6pondant e de5

€aractdristiques minimales

-immeubles collectifs dont la production d'eau chaude est assur6e

I plus de 50 % par des panneaux solaire .

(trls haute
performance
6nerg6tique
6nergles
renouvelables)

THPE EnR

Attribu6 aux batiment de logements neufs consommation entre 40 et 75

KWh /m': /an, selon la zone climatique et l'altitude
BBC( battunert basse
consommatlon
€nerg6dque )

Consommation maximale

de 50 Kw hep/m'lan

Meme conditions d' attribution que le label 8Bc en int6grant un contr6le de

la perm6abilite i faire du batiment

BBC Emnergle Coosommation maximale

de 50 % Kw hep/m'1lan

tableaul : labels et 16glementation
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Exigence de niveaux HPE au moins 50 % de l' 6nerSie employe. pour le

chauffage issue d'une installation biomasse ou d'un rdseau de chaleur

utilisant plus de 50% d'energie renouvelable

Consommation dnergdtique inferieur de 20 % A la consommation de

r6f6rence ddfinie par la RT en vigueur



ivelopDement durable :

3.1. Introduction :

La d6marche environnementale associe le confort des Ctres humains, au d6veloppement durable les

ressources naturelles sont en premier int6r6t. Aujourd'hui plus que jamais, d'autre ddmarche sont

ndcessaires pour 6viter la d6gradation de notre environnement, de notre cadre de vie et de travail.

Une d6marche auxquelles nous pensons est la d6marche 6cologique qui fait appel aux dimensions:

6conomiques, socioculturelles, techniques, environnementales.

3.2. Ddlinition du ddveloppent durable :

Le d6veloppement durable est un mode de rdgulation et une strat6gie dans le but est d'assurer la

continuite ) travers le temps d'un ddveloppement sociale et dconomique. dans le respect de

l'environnement et sans compromettre les ressources naturelles qui sont essentielles a l'activitd

humaine. < Ewo Alger - 2077 >6

Demain, la planAte avec sa finitude doit etre vivable pour les g6n6rations de futures, les ddcisions

politiques ou 6conomiques doivent donc int6grer le long terme .

Le d6veloppement durable consiste a permettre atout les peuples de la plandte d'acc6der a un

niveau satisfaisant de ddveloppement social et 6conomique, d'6panouissement humain et culturel,

sur une terre dont les ressources seraient utilisdes plus raisonnablement, les espdces et les milieux

mieux pr6serv6s . ( Un concept qui vise lo conciliotion entre b devebppement socio-iconomique

permonent et lo protedion de I'environnement, c'est-d-dire l'intigrotion de lo dimension

environnementole dons un ddveloppement qui vise d satisfoire les besoins des gen{rotions pr(sentes

et futures. r (GobrielW.)7

3,3, Les stratAges du ddveloppement durable :

! Maintenir I'intdgrhd de l'environnement pour assurer la sant6 et la s6curit6 des communaut6s
humaines et des 6cosystdmes qui entretiennent la vie
> Assurer l'6quit6 sociale pour permettre le plein dpanouissement de toutes les femmes et de tous
les hommes, l'essor des communaut6s et le respect de la diversit6;
! Viser I'efficience 6conomique pour cr6er une 6conomie innovante et prospere, dcologiquement

et socialement responsable.

5 c Eua EEREZoWSM-AZZAG "gojel uhain" GUIOE ME|HODOLOGIQUE CNNAIIRE te @ntexte de dovobwnenl dahble Edilbn

synergie hnnunication Alger 201 1 ,
1 cdbriel Wdckemon, le d(veloppement duroble, Cdition: ellipses Poge 278 t -
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Figure 2:les obiedif du ddveloppement durable

3,4. Lo dimarche de diveloppement durable :

Figure 3:l,cs dimensions dc D[r. source
rwww.defi pourlaterre.org

3.5. Le ddveloppement durahle ttrboin D.D.U:

Le D.D.U Appliqu6 i la ville l'approche durabilitd 6tablit le fondement 6thique, les concepts

opdratoires et les politiques publique permettant d'articuler le ddveloppement socio-dconomique et

l'am6nagement spatial des agglomdrations ;L'or8anisation de l'espace le ddveloppement socio-

La d6marche de d6veloppement durable:

Les finalit6s du d6veloppement urbain
durable qualit6 de vie(aujourd'hui et

demalnl
Progrls sociale pour tous
D6veloppement humain.
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I
)

Une d6marche
de gestion

adaptative:
-Et rdactive face aux
6venements
(16silience).

Une d6marche
de
participation:
-Des habitants,
des usages, des
services, des

acteurs
socio6conomiqu
es.

Une d6marche
transveIsale:
-dbptimisation des

impacts
environnementaux,
sociaux, 6conomiques
et culturels des
projets(coh6rence)
-De partenariat entre
les acteurs
6conomiques,
sociaux, culturels et
envircnnementaux.

Une d6marche
solidaire et
6quitable:
-De p16servation

des ressources et
la plandte.
-De lutte contre
l'exclusion et la
pauvret6.



mique les d6placements et la mobilit6 l'6co gestion des ressources naturelles, de l'6ner8ie et

des d6chets

1. Le choix des objectifs et des mesures se fera en au moyen et au long terme.

2. Affecter les ressources de maniere efficace.

3. Bien structurer le processus et l'organisation.

4. D6finir les buts et les mesures et les valeurs ajout6es

5. N'6tant mis sur les coots pendant toute la dur6e de ces mesures.

6. Assurer que les objectifs seront atteints avec la qualit6 voulue.

7. Participation et communication.

Faces aux obiectifs du DDU, la ville doit etre doublement prise en consid6ration, selon sa dynamique

urbaine et selon sa d6finition territoriale et physique, que traduit la forme urbaine, ces principes sont

> Le D.D.U doit etre entendu comme une dynamique, il se situe dans un processus dvolutif de

long terme. Se r6f6rant aux g6n6rations futures, il en appelle au patrimoine ) ldguer, i sa

conservation et i son renouvellement, selon une compatibilit6 d'investissement et surtout
de gestion plus 6conome et attentive aux ressources et e l'environnement;

) le d6veloppement local s'inscrit dans un territoire dont il convient de valoriser les atouts et

de g6rer les contraintes;
) La d6marche est le gain simultan6 sur les volets environnemental (6viter les pollutions,

valoriser les ressources renouvelables et locales, prot6Ser le capital naturel), social et

culturel, composantes du d6veloppement 6conomique.

3,6, Ddveloppement durable en Algirie :

Pourquoi I'Alg6rie a-t-elle donc besoin de ddveloppement durable?; Quels sont les principaux axes

de la strat6gie de d6veloppement de notre pays, en particulier ceux du d6veloppement durable?;

Notre pays a-t-il le choix et les moyens de mener i bien une strat6gie de ddveloppement durable?;

L'espoir est-il permis en fin de compte malg16 les donn6es rdelles et la prospective scientifique ?1.

L'Alg6rie, dispose des atouts ndcessaires pour d6velopper une 6nergie propre, indpuisable et

diversifide. Elle peut meme constituer un aussi important fournisseur de ces 6nergies qu'ellel'est

pour l'6nergie fossile. Elle dispose en effet, d'assez d'espace et de vents pour implanter; l'immense

potentiel d'eau de source non exploit6 dans le sud. Les co0ts importants et prohibitifs actuellement,

deviendront i terme couverts par les prix de vente de cette 6nergie propre.Toute une industrie des

6oliennes, capable de couvrir une partie des besoins pays en 6nergie propre. Elle possede 6galement
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F l'organisation de l'espace;

F le ddveloppement socio-6conomique ;

) les d6placements et la mobilit6 ;



d'espace fortement ensoleil16 pour mettre en place une industrie d'6nergie solaire, mdme

couteuse actuellement, i mdme d'assurer, de l'avis de nombreux experts avertis, une 6nergie i plus

de plusieurs millions de personnes. La meme remarque est A consid6rer quant aux potentialit6s de

I'Alg6rie en bio6nergie ou les agri-carbures dont la source n'est autre que des plantes, que notre

pays pourra installer et cultiver dans l'immense espace non exploit6 actuellement.

Malheureusement ces potentialit6s 6nerg6tiques sont tres mal exploitdes,mais ces derniares

ann6es l' Alg6rie a une volante politique de d6velopper ces potentialit6s ,car elle participe aux

diff6rents sommets pour la protection de l'environnement et le ddveloppement durable, la signature

et la ratification de plusieurs accords et trait6s, le lancement en 2002 du plan d'action pour

l'environnement et le d6veloppement durable (PNAE-DD), ainsi que sa promulgation de plusieurs

textes de lois traitant de la question environnementale et de la maitrise de l'6nergie, l'Alg6rie a

d6finitivement choisi la voix du d6veloppement.

on y reldve a cet effet :

> L'int6ret pour les probl0mes de l'environnement :

-participation aux travaux de la lere conf6rence mondiale i Stockholm en 7972,

-crdation du C.N.E8 en 1974.
-cr6ation de fA.NP.Ee

F tiadh6sion aux trait6s internationaux: portant sur :

-La protection de la mer.
{a protection des ressources biologiques naturelles.

la lutte contre la d6sertification. Le contr6le des d6chets g6n6raux.

> La coop6ration internationale, avec:
-Projet P.N.U.D: renforcement des capacitds nationales pour la protection de l'environnement ;

-projet avec les Fonds Mondiale pour l'Environnement...

radation g6n6rale de la plandte dans laquelle ilvit et si les

grandes puissances ne font rien pour rem6dier i ce probldme qui nous semble in6vitable,

l'environnement adapte a la vie humaine et tous les etres vivants risque de se d6t6riorer et la

disparition de toutes les espdces, tour e tour, serait in6vitable ; donc autant faire quelque chose et

chacun autant qu'il peut;

Le d6veloppement durable, ma1916 sa m6diatisation et sa notori6t6, est souvent mal pergu ou mal

interpr6t6, car il comporte des enjeux complexes, et souvent m6connus;

L'6ducation au d6veloppement durable est une prioritd : elle est le gage de la prise de conscience, de

l'6volution des mentalit6s, pour au final offrir la possibilit6 d'une vie plus dquitable pour tous, tout

en prdservant les ressources terrestres dans l'objectif de la survie a long terme de l'espdce humaine.

L'homme assiste actuellement a une d
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3.7. Synthise :

8 C.N.E : Centre National de l'Environnement.
e A.N.P.E : Agence Nationale pour la protection de l'Environnement.



4.7. Les stratdgies passive de Ia conception architecturale
Les variations de l'ensoleillement, du vent et des temp6ratures,

demandent de mettre en euvre diverses strat6gies adaptdes aux

diffdrentes saisons :

thermiques;

I : Trait6 d'architecture et d'urbanisme bioclimatique

gains

des locaux

naturels.

1: Trait6 d'architecture et d'urbanisme bioclimatique

1: Trait6 d'architecture et d'urbanisme bioclimatique

4,2, Les stratigies active de la conceptton qrchitecturale

L'dnergie solaire active est obtenue par la conversion des

rayonnements solaire en chaleur ou en 6lectricit6 grice ) des

capteurs solaire ou des modules photovolta'rques.

R6cupdre l'6nergie solaire pour chauffer l'eau.

Fonctionnement: Lorsque l'6nergie i 6td capt6e, la chaleur est

transporter grice i un circuit ferm6 ou l'eau, accompagnde

d'antigel accumule la chaleur. Le liquide transmet ensuite sa

chaleur au ballon de stockage quand elle le traverse. Puis le

liquide, refroidi repart vers le capteur ou il est i nouveau

chauff6, si l'ensoleillement est insuffisant, une chaudidre

d'appoint prend le relai pour chauffer le ballon de stockage.

iFigurc 4 i Stratigie du chaud

Figure 5 : Stratigie du lroid

Figure 6-: Stratdgie de l'iclairage naturel

CopLur

Eou thou&

B.llon

la$rloft!

EalE6eaw

Figure 7 :Panneau solaire thermique.

Source : hnp: / /wwut.guide-maison-
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R6cupdre l'6nergie solaire pour la transformer en 6lectricit6

Fonctionnement : Ces panneaux sont composds se cellules

qui captent la lumiEre du soleil. Sous l'effet de cette lumidre,

le silicium, un mat6riau conducteur contenu dans chaque

cellule du panneau, libEre des 6lectrons pour cr6er un courant

dlectrique continu. Un onduleur transforme le courant

continu ainsi obtenu en courant alternatif.

ll s'agit d'un dispositif thermodynamique qui pr6lEve la chaleur

pr6sente dans un milieu naturel (l'air, I'eau, la terre) pour la
transf6rer vers un autre (par exemple dans un logement pour le

chauffer).

Le systEme de pompe i chaleur fonctionne en fait comme un

rdfrig6rateur (mais i I'inverse, Ia chaleur est transf6r6e de

l'int6rieur du r6frig6rateur vers I'ext6rieur). En g6othermie, le

terme de pompe i chaleur (PAC) est surtout utilis6 pour d6signer

des systBmes de chauffage domestique.

Une pompe i chaleur g6othermique peut fonctionner

uniquement dans un sens pour produire du froid (climatiseur

froid seul) ou du chaud (pompe i chaleur solaire) ou bien dans les deux

sens (pompe i chaleur r6versible qui produit du frais en 6t6 et de la

chaleur en hiver)

Source: L'ARCHITECTURE ECOIOGIQUE,(UED, 2012)

La ventilation m6canique contr6l6e (VMC), on distingue deux

types de ventilation :

L'air neuf pdnEtre dans le logement par des entr6es d'air auto
r6glables situ6es g6n6ralement au-dessus des fen6tres des
piEces principales (chambres, s6jour).
L'air vici6 est extrait dans la cuisine, la salle de bains et les WC

par des bouches reli6es au groupe de ventilation avec des

conduits souples. La mise en @uvre de conduits rigides

favorise l'dcoulement de I'air et diminue es pertes de charge.

Figure 8; panneaux solaire photovoltaique

dw{on

Entrrd

Figure 9: Pompe i chaleur

Source :http://www.energiesnouvelles. net

Figure 10:Ventilation simple flux. Source

http://www. blog-habitatdurable.com

chamhre chambre

salon cutStne
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Mettre en place des systlmes permettant de

recup6rer et de stocker I'eau de pluie qui une

source simple et gratuite pour alimenter les

wc, les machines i laver les systdmes

d'arrosage, etc.

4.3. SynthCse :

farchitecture bioclimatique permet de retrouver les principes des constructions d'antan et de les

adapter aux progrds effectuds en la matidre. fefficacit6 de tous ces concepts (passifs, actifs) permet

de proposer des b6timents exemplaires en termes d'architecture, de confort, d'efficacit6

6nerg6tique et environnementale, et la est l'enjeu de l'architecture bioclimatique.
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CHAPITRE 2



1,7, Situotion et localisation:
A/ Bab Ezzouar Par rapport i Alger :

La commune de Bab Ezzouar s'6tend sur une

superficie de 822.8 ha, elle constitue la porte

d'entree EST de la Capitale, elle se trouve a 15

km de son centre et a 5 km de I'a6roport

international HOUARI BOUMEDIENE.

B/ situation admioistratives :

Les Communes limitrophes de Bab Ezzouar:

tiSure 12: carte de la situation Sdographique i l'6.helle
locale

Moh.6mii. !q!iq !.!!.r
tlo.di t! xilf.n

qrllss , o I - qr!-!@r

Ord 5m.r @!4:4:r
glrdlot!

Figure 13: les communes limitrophes de Bab

Ezzouar

) Au nord
> Au sud
> A I'ouest
> A I'est

7.2. L'6valuation historique :

la commune de Bordj el Kiffane
la commune d'OuedSmar
la commune de Mohammedia
la commune de Dar el Beida

/

-La formation de Bab

Ezzouar 6tait faite le

long du parcours de la

RN5,
-le premier noyau
< retour de la
chasse ) vers 1870 est
le rdsultat de
l'intersectionentre la

RNs et la RN24.

l'apparition d'un petit
village de part et
d'autre la RN5.
-le quartier Sidi

M'hamed avec 470
logements.
-le quartier Mahmoud
avec 370 logements.

agricole

Le passage de
l'agriculture

vers le
16sidentiel.

t B\8t770tlR

\-)

Y

l^,

llb trrou.r

La p6riode Carte Caract6ristique Vocation
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premier
noyau en

1870.

entre 1870 et
1962.
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mJ a xftN

"*,

P6le

scientifique

Cit6s

dortoirs

d'affaires

L'universitd des sciences et de
technologie.
-La cit6 du 8 Mai L945 {197811985}.
-Deux cit6s universitaires.
-la cit6 5 juillet ( 1980/1984).
- La cit6 Rabia Tahar lL979l]i984l.
- La cit6 djorf (1980/1985).

AchEvement de la cit6 Djorf.
-Lancement de l'autoroute de l'EST en
1984.
- la cit6 Soummam (1985/1990).
- la cit6 4g8logements (1989/1995).
-cit6 SmailYafsah (1989 /1999!,.
-cit6 1080logements.
- la cit6 1200logements (1990/1998).

-construction d'6quipements a

l'6chelle urbain :bureau& h6tels,
complexe au niveau du quartier
d'affaires.
-des projets de promotion immobili€re
ainsi que des projets de cosidar.

sq 8ts

N

i.'......ttj.-
.Qiarclcgadut.l,w

P6le

+

- F@IT SECMft
II

"'|r*'io'| -projet d'extension de la ligne du
tramway.

Source: CARTES D'ACL DE BAB EZZOUAR 1995
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entre 1962
et 1984

entre 1984
et 1995

De 2005
jusqu'i nos

jours
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I7.3. Accessibiliti :

On remarque la presence de
plusieurs axes de desserte:

Srtuation et

Nod ,I2 rcuE utixuL .&2{

/ La route nationale N'5;
axe a l'6chelle tenitorial, il

assure I'accds aBab
fuouar a partir dAlger
centre et dar el Beida

y' L autoroute de l'est : axe
de transit il relit depuis sud'rrrouEruri,r"tor

oued el Hanach Alger
Bab Ezzouar

r' la RN'24 et le chemin CW2 reliant Borj el

t,

Lr \oi. f.nt d. BAB
lzzo[Ax

kiffane et El Harrach en passant par la cit6

universitaire d'el Alia.
r' axe a echelle nationale.

1.4. La topographie:
La commune se d6veloppe sur des pentes douces qui ne

d6passent pas 3% sur la totalit6 de la commune (orient6 du

Nord vers Sud).

Ce qui represente un atout pour la commune en termes
d'ensoleillement.

1.5. La g6otechnique:
ll existante 03 types de terrains dans la commune de Bab

Ezouar'.

1- Terrain constructible: ce type de terrain donne une bonne

assiette de fondation grace aux sables argileux.

2-Tefiain moyennement constructible: ce type de terrain

necessite une 6tude geologique pouss6e pour en d6finir les

caract6ristiques m6caniques car c'est un terrain marne.(

USTHB, cit6 Rabia, 5 juillet et Soummam).

3-Terrain a caract6ristiques variables: de nature

mar6cageuse d6favorable a la construction, il s'6tend sur la

partie sud de la commune (quartier d'affaires)

7.6. Lectures des dctiviGs :

Objectlfs :

Figure 14icarte de la commune de Bab Ezzouar

pr6sente les ares de desserte

Fi=
\

t
Figure 15:carte pr6sente la topographie de la

commune de Bab Ezzouar

I

I

I.:=

Figure 16: (arte prdsente les types de te.rain
de la commune de 8ab Ezzouar Source: Pos

u50 2001

/ ldentification d'6ventuel d6ficit et/ou d6s6quilibre entre les diff6rentes parties du site.

/ ldentification des activit6s inad6quates (source de nuisance) susceptibles d'6tre d6localis6es

ou supprim6es.
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LECTURE DES ACTIVITES

"+,Constat:

/ D6ficit en matiCre d'6quipements
d'accompagnements, constat d'un d6s6quilibre
entre les diff6rentes parties du site et aussi une
activit6 commerciale informelle qui ne participe
pas a la structuration et la formalisation de
l'espace urbain.

{ Constat de grands vides de formes irr6gulidres
qui ne permettent pas une qualification urbaine.

/ Certaines activit6s sont a d6localis6es pour une
meilleure structuration de l'espace urbain,
comme la ligne haute tension.

I

ar6
f*n

TI
u
u
u
II
,r!

{t
U

u
{l
!_l

7.7. Lecture des gabarits :

Objectifs:

r' ldentification de la morphologie g6n6rale du
site.

La commune de Bab Ezzouar est constitu6e
essentiellement de trois types morphologiques de :

Constat:

Morphologie trds des6quilibr6 et trds inad6quate.

7.8. Etat du bAti :
Obiectifs:

Figure 171 carte pr6sente les diff6rentes activitds
de la commune de Bab Ezzouar

LECTURE OES GABARIIS

**'
N

r _i

Itn

R i R+2 6tages habitat individuel ;

R+3 dr R+5 6tages type barre ;

R+6 i R+9 6tages type tours ;

Exceptionnellement R+116tages pour une seule des cit6s
498 logements et R+14 6tages pour I'h6tel Mercure et les
tours ADL.

r-

:i \'

Figure 18: carte pr6sente les d6f6rentes gabarits des

bitiments trouvant dans la commune de Bab Ezzouar

/ ldentification de l'6tat du batit, l'6tat des
espaces interne et externe et la qualit6 de
I'occupation.

r' ldentification de la qualit6 des espaces et du
bati n6cessitent intervention (densification,
salubrit6, esth6tique).
Constat:

r' Mode d'occupation trds h6t6rogdne.
r' Beaucoup d'espace libre potentiellement urbanisable et

rentable par leur position.

Figure 19: carte prrisent les COS et les CES de la

commune de Bab Ezzouar
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1.9. Systime parcellaires:

formes.

variante

trap6zoiUales, @ ro.met:,a,rgura..e

triangulaires et en L et {J "'-"'"'ansu!'ire
ir169ulier ] to.-. t.pato6.b

7.74. SystAme viaire:
a/Trame viaire:

. Voie principalc

. Voie sccoodairc

. Voic tcrtraire

. Boulcvard

. Neuds iBlportsqts {f

Figure 2 carte de partie centrale de la ville de Bab Ezzouar marque la

trame et hi6rarchisation des voies

Constats :

Ezzouar (cit6 RabiaTaher)
se caracterise par satrame
irr6gulidre (en fausse
r6sille et lin6aire)

Les voies sont diff6renci6es et

mal hi6rarchis6es
Les voies en p6riph6rique sont
pas tres claires
Certainsendroits sont difficiles
d'accds.

Figure 20: la partie centrale de la commune de Bab

Ezzouar prrlsente le systime parcellaire

C/ Offre de mobilitd
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7.77. Systime d'espace Bdtis etnon bdtis

Figure 3: carte de partie centrale de la
commune de Bab Ezzouar pr6sente le

systdme Bitis
Figure 23: carte de partie centrale de la commune de

Bab Ezzouar pr€sente le systdme non Batis

Constats :

leurs bitis qui les jalonnent.

structurelle.

plantations

petits enfants (aires de jeux).

.' 'i : , i :' r.":-'

{ Le mode d'occupation est tres h6t6rogdnedans les cit6s des grands ensemblesqui

constituent essentiellement la commune de Bab Ezzouar. Ces cit6s disposent d'un
grand nombre d'espace libre de diff6rente formes et tailles potentiellement

urbanisable.

r' La densification de ces grands ensembles peu participer i la cr6ation et i la

restauration d'un espace urbain et A une meilleur rentabilisation par une affectation

ad6quate en 6quipements et logements.

1.72. synthdse:
Le mode d'occupation est trds h6t6rogdne dans les cit6s des grands ensembles qui

constituent essentiellement la commune de Bab Ezouar. Ces cit6s disposent d'un
grand nombre d'espace libre de diff6rente formes et tailles potentiellement

urbanisable.

Erp.cc R6!ldu.l (.ntrc lrt qurrtl.r )

E3pacc non structuri
Eeaca rcyannam.ntirudura
Esprar vefr
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2. Donndes climatiques:

2.7. Tempdrature:

Toc Jan F6v. Mar. Avr, Mai.

M

m

2.2. Humiditd
Mois ian

Humiditd
moyenne(%|

79,6

90

80

70

60

50

a0

30

20

10

0

Juln. Jui!

31,68

L8,17

24,92

Sept.

35,48

27,07

31,37

18,81

28,27 28,85 25,09

L9,87

15,35 10,42 07,28

2t L5,14 11,55 18,93

10,15

F6v Mar Avr

76,6 72,5 7O,5

21,6615,15

Nov.Oct.

26,55

Moy. sur
18 ans

24,68

13,18

16,68

06,55 08,45

26,36

14,04

Tableau 1 : Variation des temp6ratures moyennes minimales et maximales pour la ville de Bab Ezzouar entre 2008et 2012

{a,

,"ori"o$+ot "'s 
+q *".u$ 

_.;."i$*.."'

Le mois d'Aout est le mois le plus chaud

avec une temp6rature moyenne mensuelle

de 28,85 0C, par contre le mois de janvier

est trds froid avec une temp6rature

moyenne mensuelle de 10,580C

LlFrr.

,t.l-.ri

Mai

59,0

iui iuil Aou

58,2 52,! 50,4

Oct Moyenne

60,2 69,0 75,8 79,5 67,8

L'humidit6 relative mensuelle excdde

cette valeur (4A o/o) sur tous les mois,

donc Bab Ezzouar est humide sur toute

I'ann6e.

Cette humidit6 relative 6lev6e peut avoir
comme source la pr6sence de la mer
m6ditenan6e

Nov5ep
annuelle

Tableau 2 : Humidit6 relative moyenne mensuelle enregistr6e entre 2008-2012

Humidit6 de l'air

v
.e
t
It
I

oS ."$ c" ""- ++ $ o9 r.^C J J C
*e" S Qr

MoL

Histogramme d'Humiditd moyenne mensuelle de la ville de Bab Ezzouar (2008'2012)'

(R6f6rence : Station : ALGER DAR-EL-BEIDA)
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Mois

Pluviom6trie
moyenne
(mm)

2.3.

jan fev

I18.34 79.97

Lapluviomdtrie

mar avr

66.07 81.65

juin juil

7.U 3.62

mai

59.86

aou sep oct nov

6.05 34.97 68.17 101.94

dec

128.57

Moyenne
annuelle
752.05

Tableau 3 : R6partition de la pluviomdtrie moyenne mensuelle et annuelle pour la ville de Bab Ezzouar 2008-2012

lnterpr€tation,

k;
140 :

^133 ir
siE lll e

E
i;
m

o
Io
C'o

-
il
o
E
Eo
CLov,

g.EEEEEgEi>><--'=<
.qE

La pluviomdtrie mensuelle
et annuelle

La p6riode pluvieuse repr6sent6e par

cinq mois (Novembre, d6cembre,
janvier, f6vrier et avril) soit plus de
70o/o des pr6cipitations annuelles
regues; et une p6riode sdche qui

s'6tale de mi-maii la mi-septembre.

aout

#
oo
.o-O
EEOrO>9o .q,za

dec

s/o
nov
s/o

oct
s/o

sep

N/EN/E

juil
N/E

N

Juin

N/E

mai

N/E

avr
N/E

s/o

ffimm

Mois

Histogramme de la pluviomdtrie moyenne annuelle et mensuelle de la ville de Bab Ezzouar (2008-2012).

(Rdfdrence : Station : ALGER DAR-EL-BEIDA)

2.4. Les vents dominants

Mois
Vents
dominants
Vents
secondaire

Jan

s/o

o

f6v
s/o

mar

o

o

o N N N NNOO

Tableau 5 : Direction des vents dominants et secondaires : (Rdfdrence : Station : ALGER DAR-EL-BEIDA)

t-t^----+-4-^d,ritt:i iJ6 f iiJtiLrr:'

2,5, Dur€e d'ensoleillement mensuelle :

Afin d'6valuer avec exactitude le degr6 d'ensoleillement des espaces int6rieurs expos6s A

diff6rentes orientations, il est n6cessaire de connaitre la duree d'ensoleillement de I'espace,

les taches d'ensoleillent et leur incidences.
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5
188 20t 244 248 244 314 364 301 24L 233 159 173

Tsbleru 6 : la dur6€ d'ensoloillement monsuclle : (RefCronc€ ; Ststion : ALCER DAR-EL-BEIDA)

La ville de bafuzzouar regoit un

ensoleillement quasi permanant

du mois d'avril jusqu'au mois de

septembre. La dur6e maximale
d'ensoleillement est enregistr6e
durant le mois de juillet avec une
moyenne de 364 h/j et elle atteint
une valeurminimale au mois de
novembre avec une moyenne de
159 h/j.

svnthese:

-Pour rafraichir le climat d'6t6, on doit cr6er des plans d'eaux ou des barridres v6g6tales
Minimiser les surchauffes estivales i l'aide de d6bords (toitures, brises soleil,...etc).

3. Analyse du quq4liqt

3.1. Situation et localisation
A/ cit6 Rabia Tahar par rapport Bab Ezzouar i

La cit6 est situ6e au centrede la commune de BabEzzouar.

B/ Les cit6s limitrophes de la cit6 Rabia Tahar :

Figure 24 carte de la ville de Bab Etrouar
marque la localisation de quartier Rabia Taharcl

Morph

ologie:

Le tenain orient6 vers le Sud avec une pente l6gdre de
3 o/o

3.2, Accessibiliti
Constat :

Notre quartier bien accessible fr6quente et non isol6 et

:
F-
t__lo
o

vores Ne.anrque pnnclpale

Jj;1"J.H:';":'"-*"r'" Filu.e 2s carte pr6sente I'accessibilitd i
N€ud. ma,.ur I'int6rieur de quartier Rabia Thar

Juin Juil. Ao0

Radiation
solaire {h}

./\
,/\

.-- \-."

400

350

300

250

200

150

100

50

0
ian fev mar avr mai jun jui aou sep oct nov dec
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3.3. Les moyens de transport
Constat:

Les moyens de transport contribuer et assur6 la
liaison de notre site avec le reste de la ville.

Arr6l do bua

3.4. Les Bordures:
Constat:

Lescot6sNord, Nord-est et Est limite par des espace
vert ; et les cotesOuest, Sud et Sud -
Est limit6 par des espaces artificiel. E ;;,:....:":;,"",.

O r'{adt

3.5. Les Dimensions:
Constat

Le tenain a une forme g6om6trique in6gulidre issue de
I'intersection des voies et qui rassemble au trap6zotdal,
sa superficie est 20,91 Ha

3.6. Types de bdtietgabarie

H.bh.r..-ll.c$fi .YF..6u.

Figure 4 carte pr6sente le type biti et le gabarit

existant au quartier Rabia Tahar

3,7. 9-Le Ambiance phonique :

Constat:

Vuque le flux important traversant le quartier le confort
acoustique n'est pas du tout assur6.

K( (! hf,.@qffi

(_
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CATITS
PRI c.E.

lu
Lyc6
e

f,ElE CUIr:ILIR
trIrIET
gITl.TE

SERYICET
I.ES

m6qe
Crlch

G

Les Fonctions

Constat:

La vocation principale

administrative.

de la cite Rabia est Educatif

III

3.9. Les critires

r6sultat d'un processus d'urbanisation qui

r6pond a un besoin primordial celui de <

{\

loger >>, donc les cit6s sont devenus des
cit6s dortoirs

caract6risent sur le plan architectural par la

r6p6tition et la typification ; banes et tours

typologie barres et tours

structure urbaine

Figure 7: l'emplacement des r6cipients de
poubelles le long des voies m6caniques

Figure 28 carte de quarter Rabia Tahar
pr6sent la d€sordre dans la structure urbain

Figure 6: les tours Figure 5 les barres

\\

tl

3,10. Les locaux poubelles

directes avec les locaux affect6s i I'habitation

install6es L'emplacement des locaux poubelles n'est pas 6tudi6.

Figure 8la surcharges des

bannes
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Les tours et les groupements en formes 'L' :

Le manque des 6quipements commerciaux (3 kiosques

seulement)

Les barres :

les 6quipements commerciaux sont male r6parti dans le
quartier et non sp6cialis6s dont on trouve un m6lange de toutes activit6s

commerciales (alimentation g6n6rale, salles de coiffures, librairie, pizzeria...) avec

les bureaux d'6tudes des cabin6s dentaire et autres activit6s concentr6 dans le
m6me immeuble

3.72. les critique

3.12.L.1. Voirie

les voiries sont mal entretenues.

Les trottoirs sont d6grad6s.

3.12.1.2. Les oires de stationnements

A)- groupement des tours et des
barres:

-Les aires de stationnements ne

r6pandent plus au nombre de
v6hicules

,ce qui oblige les habitants A

stationner dans des endroits

B)-groupement des pavillons

L'absence totale des aires de

stationnement et par cons6quence

l'utilisation des espaces vert comme

parking.

C)- Aires de jeux

Le manque des aires de jeux
pour les enfants .

Chemins pi6tons

insuffisants , et non

etudi6 ce qui a
conduit i la cr6ation
des nouveaux
parcours par les
passagers
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Le quartier dispose de deux stades ,non am6nag6s.

et se localisent au centre du quartier. L'utilisation des parkings et des rue comme

espace de jeux ce qui pose la vie des enfants aux dangers

synthEse

Marrgue des points de rep&res
Manque de confort vistrelle
Forrr}e irr6gula€rs

IVENAG

Contralnte de cllrnat tel que l' humidlt€
Mrnque d'caprcQ3 vQrt5
Absence de €onfort routtlqtE.
stagnation des eaux pluYiale

4. Evaluation E ue de ousrtier :

4.7. La relation enter les paramitres morphologique (I'admittance solaire,la compacitd

, Ia porositd ) et la consommation d'dnergie dans les logements de citd RabiaTahar
Les parametres morphologiques identifi6s comme influents dans la consommation

6nerg6tique et 6tudi6s plus pr6cis6ment sont : la compacit6, l'admittance solaire et la
porosit6

4.2. Identiftcation de gabarit
On a faire une 6tude 6nerg6tique sur notre quartier Rabia Tahar pounessortir I'influence des

indicateur 6nerg6tique des typologies existant sur la consommation 6nerg6tique.

LA LEGENoE : Figure 10 vue sur Rabia Tahar identifi6 les ilots

I R+l
f n*z

G 
R*'Figure 9:vuc cn 3D de la city RABIA ]'AHAR
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ATOUT
.Proximitd de la capital d'Atger
.proxlrnit€ de l'Universlte
- pr6serrce les rnoyenrres de trarrsport
.Bien des5ervir et frequent6 et non
isol6
-Pr€sence d'un r6seatr routaere tres
irnportant

APWRTUNTTE
* situati,on dans un pole en pl.ean
developpe.ment ( I'extenskln de
Algerl
Blen en solier
Borr orientation ver le sud
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82 653M4
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ENERGETIQUE
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constat :ll ya une relation inversive

entre la consommation 6nergdtique etl'

admittance solaire

Constat:

ll ya une corrdlation entre la porosit6

et la consommation 6nerg6tique

quand la porosit6 augmente la

consommation 6nerg6tique augmente
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Constat :

Typologie tour et barre, l'admittance est

6lev6 avec une consommation

*typologie pavillonnaire, l'admittance est

minimum avec consommation 6lev6
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I

a
a

og

oat

ot:

oq

t-

t'()ll{}sl I I.:/( {)\s(rlIl\t.1I a(}\

L

l.xt
(xt

I{r
7tt
(tl
irr
{{t
.1r I

Ir I

t,

1;.1 ttl

!l.r ltrr'srlc t rtrttt-

a ( rill{({lllllillk{l

rhr0l
ltd0?

llol03

rbr04

,lot05

llot06

llo( 07

Id08

llot09

llot l0
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0,:

0,15
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o,o: i

0

0

Consommation-SfV

a

90m40 itgsoo

Co.n_staLl

a Typologie tour, la porosit6 6lev6

avec une consommation

minimum.

o typologie barre, la porosit6

minimum avec une

consommation moyenne.

tbt0l
tbl02
tm3
ld8
rdoS
[d6
rh07
rld 0a

llot 09
tH 10

Constat:

une consommation minimum

consommation minimum

minimum avec consommation 6lev6e.
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consommation 6nerg6tique
) la porosit6 influe n6gativement sur la consommation 6nerg6tique
! les typologie existant ( tour , barre ) dans notre quartier Rabia Tahar sont des

mauvaises typologies parce que leur consommation 6nerg6tique d6passe toujours le

seule d6clare par la direction de souna gaze

) finalement on conclue que la typologie la plus performance dans notre quartier est

mit haut continue

5.1. 7-Situation de la fraiche urbain par rapport a cite Rabia Tahar :

La zone 6tude est une prolongement de
la cite Rabia Tahar dans le cote Nord

ite Rabia Tahar

3l :3 13 zone 6tude(la friche urbain)

5.2. 2- Forme et morphologie :

32 fil
Le terrain a une forme irr6gulier issue de
l'intersection des voies

\

'{o
LO\.)
3

.tP
ll a 22392.24 m'? de superficie

Le terrain est presque plat La pente
presente 2%

figure llcoupe AA sur le terrain d'intervention

- 
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) L'admittance solaire et la compacit6 (s/v) influe Positivement sur la

5. Analvse de site d'intervention:
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5.3.

5.3.1.1.

Aur taFcn.-.

}' r..s'rt.-

Csnstat:

Le tenain est accessible de quartes cot6s :il b6n6ficie d'accds pi6tons et m6caniques
(excellente communication avec I'environnement imm6diat.

5.3.1"2. b/ Les neuds

Constat:

ll existe deux n@uds mineurs engendr6s
par l'intersection des voies secondaire

5.4. Les points de repire

Le site est majoritairement
entour6 de construction d usage
d'habitat collectif, mais est

6galement situ6 pr6s d'une des

zones les plus commerciale
active , ce qui rend le site tr6s

fr6quent6, et potentiellement

important
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5, 5, Analy se climatique

5.5.1.1. le vent

lnterpr6tation:

Les vents dominants froide en p6riode

hivernale viennent de la direction Sud-
ouest, et les vents frais en p6riode

estivale venant de cote Nord- Est

5.5.1.2. L'ensoleillement

t t

.I l

Et6 Printemps/Automne Hiver

constat:

! Le tenain b6n6ficie d'un bon ensoleillement la majeure partie de l'ann6e

) L'absences des zones ombrage.

> Par quel moyen pourrait on en profitor I'hiver ot s'en prot6ger l'6t6?

Constat :

La parcelle est entour6e des routes et batiment,

ce qui engendre des bruits omnipr6sents

I-
at

I
i

I

,

I

8r Lrits roulrerst ll.s
betirnE rr -_

E
(((r'
(r

( llrulr.dc- F-rt'l-
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5,6. Conlort

s.6.1.1. Confort acoustique



5.7. Synthise de diagnostique

Proximit6a de nombreux point de repdres

Ensoleillement

Forme irr69ulier

RESEAUX/VOIRIE

MENACES

FAIBLESSES

Zone de stagnation
des eau pluviale

6. Les recommandatrons et les esd'am6naoement urbain
durables:

Fait un quartier compact
Am6nag6 le quartier avec des blocs mit haut continue
L'orientation des vois selon l'axe Est-Ouest doit r3ke large pour profiter de
l'ensoleillement
Prevoir plusieurs types d'habitat
Pr6voir des espaces verts et des espaces am6nag6es ainsi que des points de
repdres pour une meilleure lisibilit6 et une meilleure orientation.
Animer ces cites dortoirs en cr6ant des espaces culturels, commerces...
Pr6voir des aires de stationnement
sch6ma svnth6tioue :
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N .^.

Le site

,N)
Hivar

Dans notre conception on doit assurer une protection contre les vents chauds et froids par une

protection v6g6tale et une bonne orientation du b6ti ainsi on doit prendre en consid6ration les

brises marines et les vents froids d'6t6 pour la ventilation naturelle des espaces en 616.

7. proiet

7.1. Schdma de principe :
1-Concept de mixit6 sociale:

3-Conccpt dc s6paration ct intimit6 .l-Aligncmcnt / fagadc urbain

Favoris€r les ve6t f .ais

Ltent. trold dhlwrrc
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5- Continuit6 urbain * mixit6 sociale 6-Concept de placement douce

7,2. La ddmarche de projet d I'dchelle urbain
l-Concept de g6om6trie et int6gration au site

Trac6 une trame rdgulidre de 10/10m

lnt6gr6 au contexte

3-Alignement:

5-M on umcntal it6:

2-Recule de la voie

4-D6veloppe la typologie habitat mi haute

continue selon la lrame

Trait6 le bloc d'angle in6galement aux autres

pars la hauteur et son traitement de

fagade, sa forme est circulaire (raison

climatique) pour qu'il soit attirant et faire de

notre quartier un point de repere.

Bloc d'angle

rtl\ \
I\

l.

4

I
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6- Accueil:

L'entrde principale au quartier est

marqu6e par une esplanade

8- Le parcourc

Assu16 la compacit6 de quartier

par l'ajoute des bloc i l' int6rieur

tout succession en respectant le

prospect

8. Lo propo;tliau utbqiry

7- compacit6

ll est traduit par la succession des s6quences

(espace de jeux ,d'attente)
pour la coordination des d6f6rentes Ambiances

et multiple espaces . ll permet D'orienter le

d6placement dans le projet

I

\.\ \

Esplanade

I.
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Espace vert et d'attente

Coupe AA

f].1.i. [,'oricnt.ltion optirni]le :

On a orient6 nos fagades selon l'axe N-S
parce que D' Apre Ecotect analyse 201 0 I'

orientation optimale des faqade de la r6gion
babezzouar est N-S parce que la radiation

solaire moyenne pour la fagade sud en 6t6 :

1 .43kwh/m2 et en hiver: 'l.67kwh/m2

Ll.Z. l,a conrpacit6:
le coefficient le plus performant est
entre ( 0.85-0.95XLa compacit6 est
donc meilleure lorsque le facteur de
compacit6 est le prus faible ;

La typologie performante qui assure la

compacit6 c'est habitat mi- haute
continue ;

La compacit6 de notre quartier est
0.85 donc on a bien respecte le

facteur de compacite.

Habitat
collectif

esplanade Habitat
semi
collectif

fiBure 12 l'orientation optimale d'apre ecotect analyse 2010

Logement collectif et semi collectif

\ITI\\ilT:\
ItlNtEP

MsU
li5\]

!I
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R+3

-t

R+2

Habitat collectif

On a regroup,6s nos habitations autour d'un espace vert et d' attende pour garder I'intimit6 d

l'int6rieur et pour implanter les espaces de jeux d l'int6rieur en assurant Ia s6curit6 des enfants

8.1. Recommondations inergAdques d l'6chelle urbain:

-#



8.1,3. les vents

constat :

L'angle est traite avec un volume circulaire pour quartier de vents froid

en hiver

8.7.3.7. En hiver : les vents froid

8.1.3.2. En 6ti : les vents frdis

constat :

Et en 6t6 on laisse la p6n6tration des vents frais cotd N-E pour refroidissement de

quartier
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I
1. lntroduction :
Habitat comme concept : L'habitat, le concept le plus ancien de l'histoire de
I'humanit6, a accompagn6 cette dernidre i travers les lieux et les temps, en occupant
des espaces et prenant des formes, aussi vari6es, que la vari6t6 des repdres qu'il se
d6finit sous I'influence de facteurs naturels, sociaux ou culturels. Depuis son plus
lointain pass6, I'homme a toujours 6prouv6 un besoin de retrouver, A la fin de son
labeur, un lieu de repos, lui procurant un peu de confort, et un lieu de refuge, lui
assurant 6galement un abri contre tous les dangers. En effet "l'instinct de
permanence et de stabilit6, se trouve tout au long de la branche 6volutive d laquelle
se rattache notre espdce" (Mumford,1964). Ce lieu a 6volu6 d travers l'histoire, et a
pris de diffdrentes formes, tout en n'6tant pas, forc€ment, fixe et unique

D6finitionl :
C'est un espace r6sidentiel et lieu d'activit6s priv6es de repos, de recr6ation, de travail et de
vie familiale avec leur prolongement d'activit6s publiques ou communautaires, d'6changes
sociaux et d'utilisation d'6quipements et de Consommation de biens et de services Cette
definition de l'habitat est la plus op6rationnelle, elle montre que l'habitat n'est pas

uniquement limit6 a la fonction loger ou abriter mais s'€tend pour englober toutes les
activit6s destin6es d assurer et i satisfaire les relations de l'6tre humain i son
environnement.

h

2. Historique:
2.1 . Dans le monde:2

L'habitat s'est lentement 6labor6 au cours des sidcles. Les constructions etaient realisees
avec les techniques, les mat6riaux et les moyens locaux. Aujourd'hui les th6ories
architecturales et les techniques ont progress6es et l'6volution de la construction agit de

1 
Fouzir Maliouh&KhairrTrbat Aoul. L'hrbitrt : $prcc at rclar.! .onceptuelq Courricr du Savoir, Novaolbre2ool

' ( Itrtroduction a I'urbrnism€ opantio neb): A. ZUCHf,LLI
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I
maniere rapide et irr6versible. Entre 35 000 et 10 00 ans avant JC, les peuples vivaient en
se deilagant pour les besoins de la chasse et vivaient dans des grottes trouv6es au cours de
leurs d6placements. Au Sdme mill6naire, leurs d6placements 6taient plus limit6s ils
devenaient plus s6dentaires. lls utilisaient alors des tentes et formaient un campement. Entre
8 000 et 5 000 ans avant JC l'homme adopte une nouvelle forme de vie, une 6volution vers
une certaine organisation, la construction de la communaut6. lls deviennent producteurs,
realisent de la poterie et delimitent un tenitoire fixe pour les premidres construc{ions dites <

en dur D (bois, torchis et argile) et ces maisons sont souvent coll6es les unes aux autres,
jumelees. En 700 avant JC les premidres constructions naissent, certaines avec des 6tages,
murs en briques crues et blanchies. Au moyen Age les paysans construisent eux-memes
leurs maisons faites d'enduits de torchis avec une charpente bois et couverture en chaume.
Les ouvertures existent mais il n'y a pas de vitres aux fenEtres. Celles-ci apparaitront des
1400, a la renaissance, les vitres seront tenues par des baguettes de plomb agr6ment6es de
lourds volets en bois. Les diff6rents habitats des diff€rents pays du monde actuel.

2.2. En Alg6rie:
L'homme prehistorique s'est adapt6 progressivement, allant de structures primaires.
Constituees par des grottes jusqu'd l'6laboration d'habitats plus 6volu6s et fortement int6gr6s
au milieu et e la soci6t6. Les empreintes de l'homme primitif sont encore marqu6es dans les
grottes du Tassili.

2.2.1 . l.^ Algdrie sous la domirration franQaise :

La colonisation frangaise a fortement modifi6 la typologie de l'habitat en Alg6rie pendant ses
Ann6es de colonisation. Selon leurs actions d'urbanisation on distingue 3 p6riodes :

-Oe l83O A 1900r : La colonisation frangaise a d6struclur6 la soci6t6 algerienne dans sa
composition et son organisation, elle a ras6 une grande partie du tissu urbain de nos villes
dont 900 maisons d6truites dans la casbah d'Alger >
La reproduction du modBle Europ6en sur le niveau territorial, urbain et architectural.
-De 1900 i 19t15 : la production de I'habitat 6tait a initiative priv€. L'apparition d'un nouveau
style(N6o mauresque) r6sultat d'une mixit6 typologique entre architecture Europ6enne et
typologies locales.
-De 1945 d1962 : la colonisation frangaise s'int6resse d la construction en masse (plan de
Constantine) d'en faire un instrument psychologique et politique visant a detourner la
population et le ddveloppement du logement collectif (HBM/HLM ...)
LAlg6rie a constitu6 un laboratoire d'exp6rimentation de nouvelles operations d'habitat.

:b

a

I

I

Fig..l0 : Villa colonialc
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I
2.2.2. Periadc Postcolorriale :

-En 1962 : Le d6part massif de la population frangaise a laiss6 derridre elle un parc

immobilier libre et tres important, il a repondu au besoin imm6diat de la population en
matidre d'habitat urbain.
-Entre '1962 et 1978: la politique volontariste de developpement men6e par l'6tat axe sur
I'industrialisation ce qui a accentu6 le ph6nom6ne de I'exode rurale que l'etat viens coniger
par la mise en place d'un programme socio6conomique celui de la r6volution agraire en 1973
et la prise en charge de la population rurale par la production du logement rural.
-Entre 1978: la cr6ation du ministdre de I'habitat pour prendre en charge des besoins en
habitat qui deviennent plus importante.
-Entre la fin de 1970 et le d6but des ann6es 80 : la forte immigration de population rurale
caus6 par une politique d'industrialisation ainsi la pouss6e d6mographique, ces facteurs
engendre une v6ritable crise d la quels les autorit6s ont repondu rapidement par des
programmes de grande ensemble d'habitat urbain nommer les < Z.H.U.N >. (Zone habitat
urbaine nouvelle) Standardiser et non li6 i la ville. Pour am6liorer la qualit6 de la vie du
programme de construction d'habitat individuelle sous forme de lotissement accompagne la
r6alisation de logement collectif de grande masse. Ces programmes sont implant6s A la
periph6rie des villes. A partir de 1986 L'abandon du r6gime socialiste et l'adoption du r6gime
lib€ral dont I'apparition du priv6)

2.2.3. Les ann6es 90 :

Dans ces annees la production de l'habitat est caracterise par : I'ouverlure de l'6ventail des
proc6dures de financement pour le secteur publique pour r6pondre aux besoins de toutes les
couches sociales. L'Etat a adopt6 pour une nouvelle politique qui s'est traduite dds 1996, par
une approche de financement du logement, oir l'Etat regulateur doit, se substituer
progressivement d I'Etat op6rateur et monopolistique.
Cette nouvelle politique vise a developper et diversifier des segments d'offre de logements
pour les adapter aux niveaux de revenus des m6nages.
Plus que le logement social locatif qui est destin6 au m6nages A faible revenu et les
logements promotionnels qui ont un cout 6lev6 ont constitu6 le seul r6f6rentiel de la politique
de logement, d'autre formules tel que le logement social participatif ( LSP), la location - vente
et l'habitat rural qui sont destin6s au couches sociales A moyens revenus ont apparue A la fin
des ann6es 90 et d6but de I 'ann6e2000 .

2.2.4. Aujourd'hui :

Les plus grands programmes de logements ont 6te lanc6 tel que le projet d'un million de
logements, il porte toujours le caractdre de grands ensembles (lGH, AADL) A hauteur
importante dans le paysage urbain de nos villes algeriennes.
Ces programmes restent toujours un produit standard qui ne porte aucune identite du lieu ou
une r6flexion aux particularites climatiques du site. Ce n'est qu'en 2005 gu'un projet de
logements bioclimatiques dans le cadre du dEveloppement durable est d6marr6 en
collaboration avec |'A.P.R.U.E(agence de promotion et de rationalisation de I'utilisation de
l'6nergie) ; la convention porte sur la r6alisation de 600 logements H .P.E. Reparties sur 11

willayas cette op6ration est nomm6e le programme Eco.Bat.

Figure 4l: Hrbitit
Promotionnelle ir Tipaza
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Fig. ,12 : A.A.D.L i Tipaza
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3. Tvpolosies:

3.1. Traditionnel 3:

3.2. lndividuel :
ll s'agit de l'abri d'une famille (maison
unifamiliale)disposant en g6n6ral d'un espace commun et
d'un certain nombre d'espaces priv6s, d'un jardin, d'une
terrasse, d'un garage etc... .

i.'

2

lt-r c$brh d'Algcr et le site crar le villc, .uteur : Andr6 Rtv6r€ru

aison de la casbah d'Alger

Site La ville Site c6tidre c Alger r
lmplantation Le relief et l'adaptation des hommes a la topographie du site

permettaient de distinguer deux parties dans la ville :

r' La basse Casbah : Le centre of se trouvaient les rues
commereantes, les souks, les fondouks, les plus grandes
mosqu6es...

/ La haute Casbah : Avec une masse plus compac{e de
maisons sen6es les unes aux autres et une population plus
homogdne, elle constituait la vraie ville arabe.

Mat6riaux La piene et les briques en tere cuite, la Chaux, les rondins et les
poutres en bols (thuya)

Paramatres sociaux
culturels

Les espaces publics sont constitu6s par les souks, les mosqu6es,
i l'6chelle de la maison, les tenasses lieu de groupement
s'6tagent en cascade

Fonne et
Organisation

Le patio central (WastEddar) est toujours I'espace organisateur,
lieu des activit6s domestiques. La maison est grande et b6n6ficie
d'une organisation sociale intimiste, la hi6rarchisation entre la rue
et la maison est faite par un sous espace (Skifa)
Exemple:
Maison a portique (Lamine Debaghine), Rue sidi m'hamedcherif .

, ra
rr:
Ert-_

5
a

IFTIIIEII

l -Jumelle:
oldentique/differente

' Semi d6tachee
o 3 fagades
o Dupliqu6e sur un plan

sym6trie
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3.3. Avantages et inconv6nienb :

l- Domaine strictement priv6
2- Rapport avec l'espace ext6rieur
(nature)
3- Organisation int6rieure autonome

1- Grande consommation du terrain i
b6tir
2- Frais de construction, d'infrastructure
trds 6lev6s
3- Faible urbanit6

.*

Fig, il4 : BedZED 6coquartier

3.4. Semi collectif 1:

C'est un produit hybride et ambigu qui melange une approche individuelle et collective,
implique de travailler diff6rentes dualit6s comme ville-compagne, public priv6, int6rieur-
ext6rieur, min6ral -v6g6tal ;

L'habitat intermediaire part de l'idee de donner au logement collectif certains avantages de la
maison individuelle ou, inversement, de penser le regroupement des logement individuels de
fagon a approcher les densit6s et I'urbanit6 du logement
collectif.
Quelles sont ses caract6ristiques ?
ll s'agit d'un ensemble d'habitation avec mitoyennet6 verticale
eUou horizontale ne depassant pas R+3 Une partie du
logement b6n6ficie d'un espace priv6 ext6rieur, si possible
sans vis-a-vis gonant et dans le prolongement direct du s6jour
(tenasse ou jardin de taille comparable a la surface d'une
pidce confortable) Les parties communes sont reduites et
conques pour une gestion peu couteuse
1-La mitoyennet6 : combin6, assembl6r superpos6 :

4l-'hirtoira 
d€ l'habitat dans le monde vu par votrc cooatr[ctaur dG mlilons an Gircrde : htl

\
Fig. 45 : Semi collectifR+3
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2Group6e :

' Juxtaposition des
Constructions individuelles
' Mitoyenne sur 2 cot6s
"Dupliqu6es du cote aveugle avec
d6calage

3-Patio :

' Situe sur une faqade
aveugle

'Parking/garage
priv6/group6 Rang continue :

o ldentique/varide
o Construction ouverte/ferm6
o Ensoleillement limitd
" Forme 6conomioue avec iardin

girotrdc.frlasavoir/
hiltoi rc-d€-lhrbitxt
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Dans cet exemple pris a Londres, la probl6matique de l'habitat interm6diaire a demande
beaucoup de savoir faire aux concepteurs dans l'organisation du plan masse pour
individualis6 les logements

2- La faible hauteur :

Construction ne d6passant pas R+3, l'habitat interm6diaire peut Ctre congu de manidre A

apparaitre d'un gabarit qu'il ne l'est.

3.5. Les espaces ert6rieurs privas :

3"5.1. La terrasse :

Retrouve un interet tant pour le public que pour la maitrise d'ouvrage
Elle est un point clef pour rattacher un logement semi collectif au plaisir de vivre dans une
maison individuelle et gagne i occuper les parties les plus hautes
pour donner des vues lointaines.

3.5.2. Les jardins :

Les vis-i-vis et le d6coupage du tenain :

Deux possibilit6s :

- donner au logement un jardin privatif en sachant que les habitants
feront tout pour le prot6ger des vis-d-vis avec des plantations, sinon
des cl6tures.
- proposer aux habitants des jardinets int6gr6s i un grand jardin Fig'10: lardin de Halen i Bernc

commun (pelouse) mais prot6g6des vues collectives par quelques massifs arbustes
entretenus par la copropri6t6 ou par le bailleur.

3.5.3. Le contr6le des vis-i-vis :

Le cadrage des vues :

L'objectif est de limiter au maximum les vues directes etfrontales
entre les ouvertures respectives de deux logements
Le percement des ouvertures doit 6tre 6tudi6 pour coniger, les vis-A-
vis trop g6nant. A cet fuard, on remarque qu'onpeut orienter
syst6matiquement les vues principales dans le m€me sens, de fagon
A ce que chaque logement montre son dos au voisin.

Fig. 47 : l,ogements sociaux Pl,A
iBrive(2002), Franeoise
Riste.ucci

3.5.4. Des parties communes reduites:
Dans le d6bat sur I'habitat intermediaire, on entend souvent parler des notions de villa et de
cit6 jardin.
La convivialit6 est l'argument favorable qui ressort le plus souvent des entretiens r6alises

auprds des habitants des op6rations pr6sent6es, elle leur parait resulter d6jA de l'6chelle du
biti, comparable A un petit collectif, et de la taille r6duite des espaces ext6rieurs qui facilite
la rencontre et le dialogue des habitants. R6duire les parties communes peut aussi justifier
de les rendre confortables et lumineuses.

- 
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Fig.48 : Habitat interm6disire Le
Rheu, France
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3.5.5. Un traitement privatif de l'entree du logement :

L'accCs direct au logement faisait partie des attributs de I'habitat
interm6diaire dans les ann6es 70. Aujourd'hui, il est devenu rare,
comme nous l'avons constat6 dans les operations 6tudi6es, remplac6
par des paliers communs pour 2 ou 3 logements.
Dans ce cas, le traitement privatif et individuel de l'entr6 reste
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I
indispensable.

3.6. Collectif :
L'immeuble d'habitation a plusieurs etages est le type d'habitat le plus pratique dans les
soci6t6s industrialis6es, mais aussi le type le plus souvent fortement critique
L'habitat collectif, I'immeuble, par opposition a l'habitat interm6diaire est donc une
construction dont la hauteur est sup6rieure a trois niveaux.

Fig.49 : Habitat collcctif europ6en Fig, 50 : Habitat a loter mod616

3.6.1. Les caract6ristiques de I'habitat collectif :

L'habitat collectif est caract6ris6 par :

- Les accds de bloc.
- Les cages d'escalier espaces ext€rieures collectifs bloc et quartier.
- L'espace prive distingue par les appartements.

3.6.2. Le style international et son influence sur l'architecture pendant la
periode franqaise:

- Le Corbusier: Le plan Obus 1931-1942.
- Fernand Pouillon : En repondant au < plan de Constantine D, avec des HLM: Diar-Essaada,
Diar El Mahgoul, Climat de France, (2O0colonnes avec des cellules de 34mJ.
L'habitat en Alg6rie aprds I'ind6pendance :

800.000 logements vacants sont occup6s, suite i l'exode rural (1962-1970). Puis une
reconstruction:
Collectif :

A partir des ann6es 1970, a travers des programmes et des plans, en optant pour la
typologie europ6enne (mgme distribution int6rieure, m6me composants, une cage d'escalier
qui dessert deux appartements par 6tage, le batiment est le plus souvent en forme de barre.

3.6.3. Le bitiment promotionnel:
- Secteur public : Ce type de logement est destine a une cat6gorie moyenne de la
population sur la base des programmes d'6pargne, la r6alisation, la distribution de ces
logement sont confies a des organismes publics ( OPLF, CNEP, OPGI )
- Secteur priv6 : l'id6e du projet promotionnel priv6 est trds recent en Alg6rie. Mais malgr6
une relative am6lioration dans la qualit6 architecturale, on obtient un co0t final hds 6lev6.

3.6.4. Avantages et inconv6nients:
Les avantages :

- Consommation 6conomigue du tenain a batir.
- Economie en ce qui conceme les frais pour la viabilit6, les infrastructures techniques et la
gestion.

w
.-a-ila:r

g
ar(

a

,
- a

a

JY'
Ir
ar

Jr
hi

7,
t'

I

Page 45



I

I
- Construction et installation technique simple.
- Assez d'aire et de lumiCre pour les logements.
Les inconv6nients :

- L'homogeneite de toute la cellule.
- L'impossibilit6 de les adapter a des exigences diff6rentes.
- Le manque de communication directe entre l'habitation et l'ext6rieure gui dans la majorit6
des casn'est qu'un espace anonyme d'6cartement entre les banes de logement.
- Souvent le manque d'une qualit6 esth6tique l'ensemble.

3.7. Synrhese .'

L'6volution de I'habitat suit celle des trois champs disciplinaires que sont le politico-

6conomique, le socio-humain et la g6ophysique.
Ces champs s'6voluent a travers I'histoire et d6veloppent la forme et l'organisation spatiale et
fonctionnelle de la maison que son environnement imm6diat.
La dominance des champs politico economique dans la gestion de la production de l'habitat
a g6n6rer une v6ritable crise qui a menac6 la pare social et d6struc{ur6 la ville.

4. Les ico quartier/quortiers durables :

4.1,. ddfinition d'un 6co -quartier
L'dco quartier est un quartier urbain qui doit s'appuyer sur les trois piliers du d6veloppement
durable, envirormemental, 6conomique et social.
Il implique de rechercher :

-Une maitrise de l'dtalement urbain et des d6placements.
-Une urbanisation respectueuse de I'environnement
-Une mixit6 sociale et une relocalisation partielle de l'6conomie.

4.2. Les objectifs d'un ico-quartier :

Environnement fuonomique

lico-cluartiel Rabia 
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I T
,1.3. Principe d'un aco-quartier

1- Ony v! tout doux

3- On habite difl6remment

2. on mdlange nos activitds
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- Alignement des bitiments en R+8 aux franges du terrain sur les

avenues qui pour prot6ger des vents dominants, et commerce
souterrain animent le quartier.
-Renforcement de la protection des vents par un 6crn vdgdtal sur les

avenues.
-fagade vitrine d'entrde de ville : visibilitd du quartier.
- Prolongement de la trame, =>liaison inter-quartier.
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ventilation naturelle.
-Plage de ville (ponton bois) en proue offre des vues agr6ables,
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Svrthdse:
lbfganisaton:- espace commercial est mis au nord

-le milieu est reserv6 A un grand jardin central

-Les logements neufs sont situds au Sud du quartier

-L'urbanisme est en forme d'ilots .

- Trois immeubles par ilot se partagent un jardin

-l'urbanisme organiser en forme "IJ" autogr d'un jardin et ouvert sur un parc

cenfral, permet i chaque logement une \rue sur les espaces verts

POrcoutt
-Des vois mdcaniques d la pdriphdrie :permet d'assurer la s€curitd au sein de

quartier

-Maillage de voie : relier les voies mdcaniques par des voies pidtonnes rdsulte

un ddplacement doux.

- Stationnement des vdlo devant chaque entde d'immeuble.

-stationnement pdriphdrique des voitures

lrcmpubhm
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1. Analtse 'tmotisue

1.1. Diagramme psychomdtrique de Szokolay

Cette m6thode permet de prendre compte des strat6gies passives de conception du b6timent tel que

l'inertie thermique, l'utilisation de systdmes de refroidissement 6vaporais, la ventilation nocturne.

Cela, quant le point repr6sentatifest en dehors de la zone de confort.

l.l. l.P6riode Hivernal

Figure5l Diagramme psychrom6trique d'Alger des mois d'Hiver tir6 deWeathcr Tool. Partie d'Ecotect 2010. (.Sourcc

.4uteur)

On procEde i la lecture du diagramme:

confort thermique :

Des apports internes ;

Un chauffage solaire passif et actif ;

une petite partie de la saison d'hiver n6cessite Un chauffage conventionnel.
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1.1.2. P6riode estivale

s

Figure 52: Diagramme psychom6trique d'Alger des mois d'6t6 tir6 de Weather Tool. Partie d'Ecotect 2010. lSource:
Auteurl

6t6 (Juin, Juillet et Ao0t)

Afin d'atteindre le confort thermique int6rieur, on a besoin d'une :

- masse thermique - ventilation - masse thermique et la ventilation nocturne-rafraichissement par

6vaporation

1.2. Recommandations:
Le diagramme bioclimatique pour la ville d'Alger, permet d'6tablir les recommandations suivantes

sur lesquelles nous nous basons pour l'am6lioration des r6ponses climatiques de notre cas d'6tude.

l.2.l.En hiver;
- Un systdme actif est n6cessaire pour les mois de d6cembre, janvier, f6vrier en faisant en sorte que

l'6nergie solaire du jour puisse 6tre capt6e et transform6e en chaleur. Cette chaleur est ensuite

redistribude i des systdmes tels que l'eau sanitaire ou le chauffage central.

-Un systdme passif (exploitation de l'6nergie solaire sans utilisation d'6quipements sp€cifiques. La

chaleur est captde, stock6e et restitu6e par le bitiment m6me via ses ouvertures, ses matdriaux, son

isolation)

{ L'utilisation d'un plancher chauffant ;

/ L'utilisation de chauffage passif (mur accumulateur, serre ....) ;

,/ L'utilisation des mat6riaux naturels qui stockent la chaleur.
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1.2.2. En 6td

Pendant la p6riode estivale, on a recours d l'orientation par rapport aux vents dominants frais venant

du nord-est, associ6 i une ventilation nocturne pour les mois de juillet et aout, afin de dissiper

rapidement la chaleur transmise par les murs ext6rieurs qu'ils ont stock6e pendant la journ6e.

D Donc notre bitlment, durunt ld peiode estivdt' necesslte :

/ Une bonne ventilation naturelle.

/ L'introduction des brises soleil horizontaux pour proteger les fagades Est, Ouest, sud et sud-

ouest tout en leur permettant de p6n6trer en hiver.

r' futilisation des mat6riaux qui isolent le projet des temp6ratures 6levds'

r' futilisation des 6nergies renouvelables par l'installation des panneaux photovoltaiques

ainsi que des capteurs thermiques sur les toitures orient6es vers le Sud.

2, Les orinc'ioes de conce'otion konte.rtuels rmels. fonctionnelst

2,1. Synthise des recommandations sp6cifiques :

- Favoriser l'orientation Nord-Sud.

- Occupation compacte des constructions pour dviter les ddperditions.

- Les mouvements d'air ne sont pas recommandes.

- Pr6voir des ouvertures moyennes soit d'une dimension de 20% d 4OV" de

plancher.

- Pr6voir des murs et des planchers a fort capacit6 thermique.

1. Les ilspes de lu utncettlitttt (senise du ,rroiel):

3.1. La barre:

Etaoe l:divis6 horizontalement la barre en deux entit6s

la surface du

La ligne de d6versement
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I

f,taoe 2:divis6 la barre vertlcalement en trois entitds : deux entit6s 6gaux de forme triangulaire;

et l'autre rectangulaire.

Etane 3:la zone triangulaire pr6sente les circulations verticales pour 6viter les angles morts dans

la partie r6sidentielle.

Etape 4:Pour cass6 la massivitd des blocs, profit6 d'6clairage, ventilation naturel des piEces et

pour une meilleur gestion d'6nergie, trois atrium traversant notre barre.

Les atriums

Etane 5:l'atrium centrale est plus large que les deux autres parce qu'il desservent quatre logement

I
Marque la direction des logements a desserve
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par contre les autre desserve deux logement dans chaque 6tage

3.2. L'angle :

L'angle est trait6 par une forme circulaire pour faire barridre contre les vents froids dominants

(venant de cot6 s-o'

flgpg-f;_!g retrait des dtages

Le retrait des 6tages est dans le but de crder des terrasses pour bien marqude le volume d'angle

I
3.3. Semi collectift

Pour ce qui est de la forme de nos habitats nous avons travail16 avec un module rectangulaire tout
en essayant d'avoir un volume compacte, de ce fait minimiser les surfaces en contacte avec

l'ext6rieur et 6viter les d6perditions thermique.

1-Concept de g60m6trie

La forme circulaire

Les terrasse v6g6talistes

25m

10m

10m

25m

LJ

>.2
,>

v Eco-quartier Rabia Tahar
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2-Concept de division:

3-jeu avec gabarit

4-la compacit6 :

5-Concept de ventilation et d'6clairage :

Divis6 chaque bloc en deux entit6

6gaux

Un jeu de volume est exig6 pour

assurer une meilleure densit6, des

logements superposds, accol6s et

imbriqu6s J accds individualis6s

Ajouter un volume au partie A en 2 6me

6tage qui couvre la voie m6canique pour

assure la compacit6 de quartier

int6gr6 des ouverture dans les deux

espaces par une verridre z6nithale

qui assure un apport d'6clairage et

de ventilation naturelle important
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4.1. L'habitat collectift

4.l.l.La barre;
Elle s'organise sur six niveaux (R+4), se compose de parking sous-sol et RDC (sous-socle) ,des

logement de F3 avec 3 atriums

4.1.1.1. Sotrs-socle

a a , Lt-.-

I
I

-It-

Circulation verticale
Espace commerce

Espace vert

Circulation horizontale

fentr6e de parking

fentr6e ver les diff6rents logement

L'entr6es ver les commerces

Uentr6e st sortie de parking sous-sol

y' -Les entr6s ver le bloc et parking sont recul6 pour qu'ils soit remarquable

r' Les logements de la barres des d6f6rente 6tages( de R+1-R+4) sont tous de F3, identique au

nombre de piaces et de surface, Sont distribu6s selon la forme de batiment
/ La circulation verticale est assur6e par trois escalier pour repartent lesflux
/ Les atriums sont int6gr6s dans le logement pour un meilleur captage de soleil et pour la

ventilation naturelle

,1.1.1.2. l,'urtgle:
r' R+1 et R+2 prdsente des bureaux
/ La circulation est assur6es par un escalier et une ascenseur
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IEII
Les logement de F3

Les bureau

Les atriums

Vide am6nager Par esPace vert

La circulation verticale (escalier + ascenseur )

La circulation horizontale

suite I'angle

/ ll ya deux types de logement F3 et F4 de ( R+3-R+7 )sont, identique au nombre de pidces et

de surface,Sont distribu6s selon la forme de b6timent
y' La circulation verticale est assur6e par un escalier et une ascenseur pour repartent les flux

I cir.rt.tionhorizontale

f LoSement F4

f Lo8ement F3

4.2. L'habitat semi collectif
Nous avons une typologies :

Elle s'organise sur deux niveaux (R+2), le RDC consacr6 aux espaces jour et l'6tage r6serv6 aux

espaces nuit

Plant de RDC

Se compose de:

/ partie garage pour deux

logement

/ espace jour de 1 er

logement et escalier

int6rieur men ver le

duplex
tntr6€
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Plan de 2 6me Etage

1 are EeSe de de 2 eme
logement pr6seflte
€space nuit

Se compose de:

Espace nuit pour 2 6me logement

la forme finale :

E

I

Logement 1

Logement 2

garage

S6parer les espaces (jour, nuit) car l'espace

nuit ou les individus d6sirent un maximum de

confort, de calme et d'intimit6, contrairement

) l'espace jour qui permet la promiscuit6, ou

l'on peut recevoir, se r6unir dans des

conditions conviviales.

I Espacejour

I Espace nuit

Le gabarit:

(R+1) et (R+2) pour 6viter d'avoir des empachements de passage de les vents frai (N-E)

€$alier
intdrieur

Es(alier
int6rieur / l dre 6tage de

logement 1 qui

pr6sente les espaces

nuit
/ RDC de logement 2 qui

pr6sente les espace jour

et l'escalier int6rieur

men ver le duplex

Se compose de:

)
s

I

v Eco-quartier Rabia Tahar

Plant de 1 are Etage

'l

escalier

1 ;r! Etage prdsente

esp€ce nuit de 1 ir.
logement F4

RDC dc duplex dc 2

eme loSement F4

pr6sente esprce iour lntra.

escalier
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5. Descrip lion de la facade:

5.1. Fagade collectif:
r' -La fagade exprime trois parties:

r' Un socle aCtlf : Fortement mis en valeur par un porte-l-faux et une dalle 6paisse, destine )
recevoir les activit6s commerciales.

r' Un corps princlpal : Affect6 i l'habitat.
y' Un couronnement ,' ll s'agit de marquer la limite sup6rieure

Gritr'1

fentrev€r
les

commerce

Desatrium servira pour
l'6clairage naturel et

Cconomiser ainsi le chauffage
et sera Cquipd des bris soleil

pour6viter les surchauffe d'6t6

Figure 1 :fa9ade Nord

.La degradatiotr de est
daqs lebut de c!€s des

terrasses vag€talise , cassi
la massivit€et pour
ptoiter EoruemElise
I asgle

t.,

II

Volume
sortie pour
enrichissent

lafalade
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f
Alignement des

fenotres pour montre
la continuit6

5.2, Fagade semi collectif

. Ajignement -r 
des fenetres !

I porr rontr" I
I Ja corrtiurt4 t I

Figure 2 faqade Sud

il J
t
I

-

t

I I
a

tt
tt

tt

Figure3:fagadenord
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Des haute
fenetre pour
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Le5 atriums pour
profiter de

l'ftlairage z6nithale

|Es brises soleil
horizontale pour
se protdSer du
soleil en 6td

horizontale pours€
protCger du soleil

pour l'
enrichissement

Circulation
verticale

MOUCnaraore

Pour l'
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6.1. les stratages Passive :

I
I
t
I41tr t;z'

t4:<t;

{

.;i
I
I

I

c,-+ o.-$

6.'1.1. t,a vent ilatiotr n:ttttrt'llc :

La ventilation est un 6l6ment cl6 d'une architeciure climatique, elle est obtenue par l'effet de

vent.

Pour a6rer un batiment, le moyen le plus simple est la ventilation naturelle qui utilise la

diff6rence de pression celle-ci engendre une entr6e d'air.
Pour a6rer un local, on m6nage une ouverture dans sa partie basse (en d6perdition) et dans

sa partie haute (en surpression) : il ya appel d'air. Ainsi, si la temperature ext6rieure est

inferieur d l'int6rieur de la pidce, l'air p€ndtre par l'ouverture basse et sort par l'ouverture

haute.

La ventilation naturelle dans notre projet est assur6e par des atriums et les ouvertures qui

renforces l'efficacit6 des consommations d'6nergie des logements et favorise la possibilite de

refroidissement naturelle en assurent un certain tirage de I'air.

. Les atriums ouvre de cot6 N-E pendant la pdriode 6t6 et se ferme pendant la p6riode hiver.

o

Figure 53 : la ventilation naturelle dans les logements .ollectifs

I

!

t)
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6, Les stratiees agissant sur le confort lhermique :
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La pr6sence de l'atrium modifie l'organisation de la ventilation du batiment. Les
mouvements d'air d6pendront de la saison et de I'effet recherch6.

6.1.2.En hiver

En hiver, l'air de l'atrium est sensiblement plus chaud que l'air exterieur. Si la prise d'air est

r6alis6e dans l'atrium, un pr6chauffage de l'air neuf hygi6nique des locaux est r6alis6. En

quelque sorte, c'est la chaleur du batiment lui-m6me qui est recycl6e.

L'int6r6t est renforc6 en p6riode ensoleill6e puisque tout l'atrium sert alors de capteur solaire.

Une economie d'energie importante a lieu sur le pr6chauffage de I'air neuf.

6.1.3.f,n 6t6

En 6t6, on peut tirer profit de l'effet de chemin6e afin de creer un mouvement d'air traversant,

de l'ext6rieur vers l'atrium. Lorsqu'il fait trds chaud cette thermo-circulation peut €tre
maintenue de nuit afin de refroidir les structures comprises dans I'atrium. Une ventilation

efficace pourra s'6tablir d condition de disposer d'ouvrants au niveau du sol et de la toiture
(afin de tirer profit de I'effet de chemin6e) :

Des ouvertures prot6g6es (grilles, etc.) seront am6nag6es dans la partie inf6rieure de

l'atrium (impostes des portes d'entr6e, par exemple)

N-E La toiture de I'atrium reposera sur une nappe

et sera muni des brises soleil pour 6viter la

surchauffe

E<l.ir.ge r6nrthrl€

s

-
6.1.4. [,a lu rnii'r't':

+
+

I
t,

Figure 54: atrium intdgrd dans les logements .ollectils

I r!
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La lumiere naturelle a 6te favoris6e et I'emplacement des pidces d'activit6 d6bouche sur un

atrium comme puits de lumidre

r' En hiver: les vitrages verticaux permettent la captation du soleil.

r' En 6t6 : la r6flexion des vitrages permet une protection du soleil (pour mieux
se premunir du soleil.

/ Pour un meilleur stockage et un meilleur transfert de chaleur l'atrium va 6tre
encastre dans le b6timent.

/ L'atrium sera A tous les niveaux, ce qui va permettre un confort estival
supp16mentaire.

La toiture de l'atrium est inclin6e vers le sud pour un meilleur captage du soleil.a

6.1.5. Les brise soleille
F Le Calcule des brises soleil horirontaux:

La protection est n6cessaire de 10 h jusqu'd

14h(L'intensit6 du soleil est la plus forte)

On d6termine l'ombre sur la trajectoire solaire pendant

le mois d'aout, d'apris le diagramme solaire. L'angle

AOV= 75 '.

AOV =75' donc on a:a=90175'=15'

On a : tg c = L,/H donc on aura :

L=tg q xH avec H=2.20m

AOV: l'angle que fait le rayon solaire avec

l'horizontal.

L= tn8(15') x2.20

L6qende :

L= 0.50

JT

13"

Figure 55: Coupe verticale sur une
brise solaire horizontale

H: La

prot696

solaires.

hauteur a

des rayons

c: angle d6termin6

par : c=90'-AOV.

L: longueur de brise

solaire.

6

Figure 55: Diagramme solai.e

Partie d' Ecoted 2010.lsource: Auteur)

les brises soleil

I:
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6.1.6. t'r0tet'tirln (lcs [orl asses :

L'id6e est d'agir en priorit6 sur les 6l6ments les
plus expos6s au soleil. La terrasse constitue la
principale surface de l'enveloppe expos€e au

soleil, et son exposition dure toute la joum6e,

contrairement a celle des surfaces verticales.

Les terrasses v6g6talistes :

Le principe des terrasses v6g6talistes est de
redonner en hauteur la surface plant6e que I'on a
prise au sol. La v6g6tation renforce l'isolation
thermique et acoustique des toitures et prolongent
la dur6e de vie de la couverture en limitant la

temperature de surface.

D6m arc he env i ro n n emental e'
Elle diminue la consommation 6nergetique grace a de meilleures performances thermiques

Les veg6taux filtrent naturellement la poussidre et 169ulent l'humidit6 du microclimat ;

En cas de fortes pr6cipitations, les toitures v6g6talistes retiennent 70o/o d 90oh de I'eau de
pluie, retardant son 6vacuation.

Les systdmes d v6g6tation extensive sont l6gers (50 a 100k9 /m2) et ne demandent qu'un
minimum d'entretien comme Le ( sedum ) qui pousse sur un substrat de moins de 10 cm
d'6paisseur.

Cette petite plante grasse se
r6g6ndre sans intervention ext6rieure.

Application dans
notre projet :

Cefte technique sera mise en place
sur les terrasses des ailes
h6bergement.

Les terrasses v6g6talistes

6. LT.Gestion de l'eau.

Circuit des eaux pluviale se trouve cote int6rieur de quartier

R6cup6ration des eaux pluviales: I'eau est capt6e sur les toitures puis filtree dans des
tourbions et stockee dans des 4 reservoirs pour 6tre finalement distribu6e et utilise pour : les

sanitaires, le nettoyage, l'arrosage des jardins. C'est un systeme applique une des cibles de
la HQE, permet de profiter des eaux de la pluie en terme d'6conomie d'6nergie.

Et did. d$d L a lr (*itdfi dlr ffirk

ldet' . .

P lr4Ar.
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Figure 57: Coupe sur une terrasse v6g6tale
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Application dans notre projet:

r-

3 4_i_\ 1,2.3,4 collecteurs des eaur de pluie

A,B,(,0,E,F Regard enterris

5 riterne de d€ canalisation

6 (iterne ,tockage

7 Evacuation versriseau de rille

8 8 locale technique

9 trappes d' arces

l0 Refoulement pour anosage

1l Puissan(e

12 niveau de sol

rl

L2

11

6,2. les strat6gies actives

6.2.1.P:rnneau solaire thernrique
on installera sur le toit de chaque unit6 d'habitation (habitat
semi collec{if , collectif ) un panneau solaire thermique pour la
production d'eau chaude et le chauffage.

ll permet donc d'economiser de 50 a 80% (100% en 6t6) sur la
facture 6nerg6tique et r6duire d'autant les 6missions de CO2.

- Le chaufie+au solaire n6cessite peu d'entretien (un seul
coup d'6ponge sur les capteurs si n6cessaire) et peu de
frais de main d'euvre d'installation.

8

.1

Figure 58: Chaut'fe-eau solaire thermosiphon

i-i

- Equip6 de capteurs solaires i fort rendement, le chauffe+au solaire n'a besoin que de
peu de soleil pour fonctionner. ll assure confort et autonomie 6nerg6tique.
sch6ma d'instal Iateur :

Application dans notre projet:
Sch6ma de fonctionnement du panneau solaire thermique i l'6chelle du logement

Eco-quartier Rabia Tahar
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Ballon

sortie de l'eau chaude

7tn 3m

Figure 60 : coupe sur la voie mdcanique sud

Fi8ure 59: Fonctionnement du systame i l'int6rieur du logement
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6.2.2,Le panneau solaire photovoltaique

6.2.2.1. A I' achelle de quartier:

I

L'arrive de l'eau froide

Trotoircm6canaque Statronngm ent
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6.2.2.2. A l'6chelle de bitiment :
Dans notre projet on pr6vu d'installer des panneaux photovoltaiQue sur les fagades des
habitat collectif et semi collectif
On a d'abord calcul6 les besoin 6nerg6tique d'un logement de F3 on utilise I'logiciel PV

systdme

6.2.2.3. prriserfaffon de l'logicielPVsysfdme;
Le logiciel PV Syst 5 est un logicielde simulation et de dimensionnement d'installations

solaires photovoltarques autonomes et reli6s au r6seau. Ce logiciel a 6t6 6labor6 par

f'Universit6 de Gendve (en Suisse), son concepteur est A, Mermoud.

Le logiciel PV Syst 5 dispose de plusieurs entr6es : entr6e flux solaires moyens mensuels,

temp6ratures moyennes mensuels, besoins 6nerg6tiques, choix de modules PV et de leur
inclinaison, choix des batteries, r6gulateurs de charge, onduleurs, entr6e du nombre de jours

d'autonomie, du taux de couverture solaire et du co0t d'investissement (achat mat6riel, co0t

d'installation du systdme). Les principaux r6sultats de la simulation sont : la puissance du

champ requis, la capacit6 de stockage, les caract6ristiques des composants sous des

conditions pr6cises et le co0t de revient du kilowattheure (kwh). Le logicielexploit6 pour

obtenir nos r6sultats est une version d'essai (10 jours).

Le logiciel PV Sysf 5 nous a servi de repdre, car la majorit6 des essais effectu6s y ont 6t6

simul6s au pr6alable. Et nous avons remarqu6 (comme pr6sent6 dans la suite de ce

chapitre) que, les caract6ristiques des modules PV et les positions de captages optimales du

soleil obtenues par simulation, ne sont pas trds diff6rentes des mesures obtenues lors des
manipulations.
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? Appliscos in o @ xuguist,io,a* I -1l
Tolal daily qacrgy
Tot.l 0oalhly enc.gy

31OS Wh/d.y
93-2 n h/moftth

€! B€ck X Qmccl Nerr p

D'ipre le logiciel PV systdme les besoin d'utilisateur = 3105 wh / jour, Et l'6nergie produit
par le systeme PV = 2156l0Vh/ans = 5906 Wh/jour.

Dans la fagade de I'atrium et sur une sufface de 12.8 m2 on va utiliser(dans un range) 13
panneaux en parallele chaque panneaux a une puissance de 125 WC
La puissance globale de du chaque nominale (chaines) est 1.63 KVVC

Onduleur choisi est : 24-40 V : puissance unitaire 0.10 KV.AC
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On utilise les panneaux polycrystalline car ils sont plus r6sistive i la temp6rature
(usqu'un a 70')

Figure 62: zoom sur les panneaux photovoltaique Figure 5 1: fagade sud de logement collectif

6.2.3.Planificati*n tle l:,r gcrti*n dq:s dirchets :

On 6quipe les cuisines de bacs d 4 compartiments : verre, plastique, emballage et d6chets
biod6gradable.
- Les 6viers sont 6quip6s de broyeur de d6chets.
- Des locaux i poubelle sont am6nag6s a proximit6 et dispos6 d'une manidre strat6gique
afin de
faciliter leurs collectes et minimiser le trajet du camion de ramassage.
Ces locaux sont ventil6s, prot6g6s du soleil, disposes d'un point d'eau et une 6vacuation
pour
faciliter le nettoyage, et cl6tur6s pour 6viter I'intrusion des animaux.

-i-F-*

I
Figure 63: en dessous du lcvier de la cuisine

o,z.J.t,

Figure64 Trie des dtlchets au niveau
de la nraisor-r

6.2.3.2. Gestion des ddchets d l'dchelle de quartier:

Figure 65 : les bacs i ordures
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Bacsi ordure I Parcours du camiOn i ordure

6.2.4.organisr:r ia nrobilitr! :

Nous avons prdlu un systdme payant de vdlos en libre service met i disposition du public des

v6los. Ce service de mobilit6 permet d'effectuer des d6placements de proximit6
principalement d l'int6rieur du quartier, des parkings sont d chaque entr6e et d'autre d
proximitd de chaque appartement

o

7

I Parkingi vdlo
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CHAPITRE 5



les technique et les systdmes utilis6

Danscechapitrenousallonsaborderl,approchebioclimatiqueenfaisantunr6-capituledes
formules d6ja applique au projet, ainsi que d'autres proc6d6s bioclimatiques afin d'adapter

les logements au climat et de cr6er les meilleures conditions de confort physiologique

(temi6rature, humidit6, air neuf ...) pour les occupants' tout en limitant le recours aux

systdmes m6caniques de chauffage, climatisation et ventilation'

2 . til rt trtutt'riutrr adaUlis :

Pour la structure porteuse nous avons adopt6 un systeme poteau poutre /mur porteur (pour

le collectif et le semi collectif integr6), ce choix est justifi6 par la facilit6 de la mise en @uvre

de ce systdme et son 6conomie. La struc{ure sera en bdton arm6

Critdres de choix :

Un mat6riau m6trisable par la main d'ouvre locale se qui facilite la gestion des

chantiers.
Aussi le site se trouve dans une zone sismique sensible (zone lll) donc le b6ton

devient favorable.

En se qui concerne les murs porteurs dans les 02 typologies d'habitats (semi collectif, et
collectif)seront en bique mono-mur en tene cuite.

Cdtdres de choix :

> Un bAti isolant
> Un mur climatiseur en toutes
> Un mur sante
> De trds bonnes performances .. . et pour tres longtemps

2.3.1.Un l)Ati lsalant
Le MONOMUR est isolant par lui-mdme. ll est dot6
d'un trds grand nombre d'alv6oles qui
emprisonnent I'air, ce qui est un excellent
isolant(c'est le principe du double vikage).
L'efficacit6 de cette architecture, alli6e au pouvoir

isolant du mat6riau terre cuite, confdre au MONOMUR
une grande capacit6 d'isolation.

Le MONOiTUR et les ponts thermiques :

dl4fieur

E Etr
! arhur
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Un mat6riau local.

Un mat6riau performant.



d,+
Le MONOMUR permet une trds bonne correction des ponts thermiques et notamment celui

de l'about de planchers intermEdiaires qui est en rdgle g6n6rale le plus perm6able aux

calories.

ll r6duit 6galement par 4 les d6perditions de chaleur au niveau des ponts thermiques (ex :

droit des liaisons murs/planchers), point de vigilance contraignant de la RT 2012.

Ponts thefl,riques

lvbndnu lete cutt@ Mqo(,,er',€ bio/€6 @r l'irledaut
oapardttlon dc cliqrour 4 tolr auga.laur.

2.3.2.Un r ur cli latiseut' en ioute saisolts
On peut parler de bien€tre dans une maison lorsqu'il existe un confort thermique en toutes

Saisons. Ce confort int6rieur est li6 a une faible variation de la temperature dans le cycle jour

/ nuit et tout au long de l'annee.

Le MONOMUR, se caracterise par une forte inertie et une faible diffusivit6. Les murs en

brique MONOMUR influencent la temp6rature int6rieure au fil des saisons et agissent

comme un v5ritable climatiseur naturel.

En 6t6, la maison est naturellement fraiche, jusqu'i 6"C de moins qu'une maison a isolation

legdre par l'int6rieur. Le MONOMUR emmagasine les calories, evitant ainsi la surchauffe de I'air

int6rieur. Le MONOMUR rend inutile l'achat d'une climatisation co0teuse en consommation et en

2.3.3. tin !Ir t!. sittltc
Une mauvaise qualitE de l'air int6rieur des logements est
bien souvent la source de maladies ou d'infections,
d'allergies(asthme, urticaire, conjonctivite), d'irritations,
d'intoxications. Elle est due en grande partie a la pr6sence

dans l'air de polluants issus des mat6riaux de construction,
des meubles, des 6l6ments de d6coration, ...

Micro-organisrnee
en culture (moisissures)

;g{t
]

|}
la" Y

Pour dire d'un mat6riau qu'il est sain (donc inoffensif pour I'homme), il faut 6tudier 4 critdres :

I
t

En hiver, la forte inertie du MONOMUR lisse les variations de temp6rature et r6duit les pics de
chauffage.
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En demi-saison, le MONOMUR permet de realiser des 6conomiee de chauffage, car les murs

restituent la nuit la chaleur accumulee durant la journ6e provenant des apports solaires gratuits au

travers des vitrages. La mise en route du chauffage est retard6e.



,+B

1 - Les 6missions de COV (Compos6s Organiques Volatils) c'est-a-dire les quantites de

polluants 6mis dans I'a$'2'La pr6sence de fibres, leurs

iailles et leurs persistances dans le tissu pulmonaire,3 ' La

r6sistance aux microorganismes (moisissures)'4 - La

radioactivit6 naturelle.

Sur ces quatre points, les 6tudes officielles montrent que

le MONOMUR est un materiau sain : il ne d6gage aucun

COV, ne contient pas de fibres, il est insensible d

I'humidite, ne contient pas dematidres nutritives, et ne

permet donc pas la formation de micro-organismes

(moisissures).

cunlE <ofp.l€ & morri.,€ dirllrcd' mr'ir'a

I
i
t
t

I
!l
E

II

A base d'argile, le MONOMUR est min€ral, compldtement inerte et sa radioactivit6 est celle

de l'6corce tenestre. ll est le 'mat6riau sant6' par excellence, et ne pr6sente aucun risque
pour l'homme et pour I'environnement.

2.3.4.De tras lr(,nne yrerlix.rn;ruce ...ot l)uur tres l0ngterrrps
R6sistance i l'accrochage

Le MONO-MUR supporte directement les charges lourdes suspendues. On
peut accrocher facilement, et en toute s6curit6, les 6l6ments lourds (meubles,

6tagdres, etc.) et les d6placer par la suite tout aussi facilement.

lnalt6rabilit6 et long6vit6
Mat6riau inerte, la terre cuite est insensible au gel et reste A l'abri de toute
attaque des rongeurs et des insectes. Ces multiples
Qualit6s expliquent la long6vit6 des 6difices en briques qui ont pu
Traverser les siecles, tout en conservant leurs performances.
La s6curit6 en plus

D Contre le feu
Le MONO-MUR est totalement incombustible. ll ne d6gage aucun gaz toxique
en
Cas d'incendie.

> Contre les d6gits des eaux
Apr6s une inondation, la construction en MONOMUR sdche rapidement et
N'entraine pas de reparations majeures.

! En cas de s6isme
Les 6l6ments MONOMUR sont congus pour r6pondre aux normes de
construction
Parasismique.

-. i. ).

Etrdurt lxt
R:O 03

E

R=2-:t4

[' llr -

r!
tn$-*.&

E(J
o

E

Figure 66 : Parois ext6rieu. a enduit a la chaux

I
I
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I
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Critlres de choix :
F Le climat dans le quel se trouve notre site

qui n'est pas confront6 a des temperatures
extremes l'6t6 comme en hiver

) La disponibilite des isolants en enduit a

base de chaux.
F La facilite de la mise en @uvre sur

chantier.
) Mat6riaux seins respectueux de

l'environnement.

Crltlres de choix :

2.4.l.Les toitures v6g6talistes pamicipent au d6veloppement durable dans la

construction
1- Relation harmonieuse des bAtiments avec leur environnement immediat : En am6liorant la

qualit6 du paysage, la biodiversit6 et en favorisant l'integration du batiment dans
l'environnement urbain.

2- Choix int6gr6 des proc6d6s et produits de construction : En utilisant des produits

renouvelables et n6cessitant peu d'entretien (Substrat naturel de faible 6paisseur, espdces
v6g6tales peu consommatrice d'eau et d'engrais).

3- Gestion de l'6nergie : En participant aux 6conomies d'6nergie induites par le r6le
d'isolation thermique.

4- Gestion de l'eau : En ralentissant et en limitant le rejet des eaux d'orage dans les

dispositifs d'6vacuation des eaux pluviales.

5- Confort hygrothermique : En r6gulant le confort thermique d'6t6 grAce i l'hygromekie
apport6e par le complexe - v6g6talisation + isolation thermique - de la toiture. (1)

I

I-
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o

Figure 67: sch6ma reprisentatif des cou€hes des

murs ext6.ieur

o

EXTENSIVE

1- El6ment porteur
2- Pare-vapeur
3- Isolant thermique
4- Etanch6it6
5- Ouvrage 6mergent
6- Zone st6rile
7- Disposition de
s6paration entre la
zone st6rile et la
zone v6g6talisee
8- Couche de
drainage + Stockage
des eaux pluviales
9- Couche filtrante
l0- Substrat
I 1- V6g6tetion

(D

o

INTENSTV

SEMIINTEN
SIVE
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/i Lavd s!t6.L6^t n

(r) c..rF-6 ..1d.€ du ,.r.
(E M6!crr.6i.d.u *r-_s.
r.l Jont rqJ* €rtura Pos,

@6FnF t . dat.ur d. pr.'ao
(!) s.rn .. fn,t-i .t or.
CO Eq!d. P\rc.d-2.5.1.lcriitt lr :

Tout les logements sont 6quipes de fenCtres

a double vitrage. les caracteristiques d'un

double vitrage sont
Exorim6es par une suite de 3 chiffres qui

representent l'6paisseur des 3 couches qui le

composent. Par
Exemple, un double vitrage classique de type

4-1 6-i est constitu6 d'une vitre exterieure de

4 mm, D'une couche d'air ou de gaz de 16

mm, puis, d'une vitre interieure de 4mm'
Fig. 68 : Coupe sch6matique d'un double vitrage

2.5.2-l'rs i)rotc( l iolls sol:t it'es :

Leurs r6le essentiel n'est pas de "briser'' le soleil, mais d'6viter

so6cifiouement que tout ou partie du rayonnement solaire'

particulierement ie plus important, le direc{, p6netre a travers

Ine ouverture. Sachant que celle-ci toutefois doit remplir-son

oii o"rii€"6i*se natuiel grace au rayonnement diffusl ;le

moObt Oe protection solaire des fenetres et des baies

Ecotect est un logiciel de simulation complet qui associe un modeleur 3D avec des

analyses solaire, th;rmique, acoustique et de co0t. c'est est un outils d'analyse simple et

qui donne des r6sultats trds visuels"

tt a !t6 congu comme principe que la conception environnementale la plus efficace est a

validerpendantles6tapesconceptuellesdudesign.Lelogicielrepondacecienfournissant
la r6troaction visuelle et analytique, guidant progressivement le processus de conception en

attendant que les informations pl; detaill6es soient disponibles. Ses sorties 6tendus

rendentegalementlavalidationfinaledeconceptionbeaucoupplussimpleenseconnectant
par interfa;e a Radiance, Energy Plus et a beaucoup d'autres outils plus specialis6s'

On a fait notre simulation de 4i6me Etage sur deux logements de F3 de surface totale

395 m'? orient6 Nord -Sud et les deux atriums'

l'ig. 69 : " Casqu.'ttc " ct
brisc-soleil voir l'annexc

1 Livre : Conccvoir des brtimcnts bioclimrtrques Fondemcnt & mathod€s par Picrre Fcrllrtrdez - Pierre Lrvignc
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Desslner lc

2.8.1. Etape 11

I
a

Figure Toplant des les deux logements simul6s

Figure 71 : vue 3D des logements simul6s

ldcntlflcation lcs
6l6ments de
co n stlu cti o a

L!s scanarios

R6sultat.t
int.rprdt.tion

I

I

II

- r

ll
t
lr

Ia

IH
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2.8.2.EtaPe 2 :

Cou sch6mati ue sur le mur
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2.8.3. EtaPe : :J[,es r'6strltirts:

F ventilation et chauffage ment:

Confort: Zonal

Bands

Max Heating: 17.152 kW at 07:00 on 28th

February
Max Cooling: 21.734 kW at 16:00 on 3rd

August

> La classification 6nergique des logements:

PER M, 28.855 2L.293 s0.159
Floor Area: 598.883 m2

constat:
Le tableaux ci- dessus nous indique les besoins de climatisation et de chauffage dans tout
l'ann6e.

On remarque que les besoin de climatisation la plus haute est en moins juillet et Aoute

Et les besoin de chauffage la plus haut est en moins janvier

sv nthi:se

50.159 KWh/m'lan repr6sente la consommation d'6nergie n6cessaire pour le

chauffage, la climatisation, la ventilation, I'eau chaude, l'6clairage d6duction faite de

la production d'6lectricit6 locale de la maison ... est diminu6e en comparaison avec

les habitations standards. Dans une maison ou un batiment basse consommation,
l'utilisation de l'6nergie est fuale a moins de 80o/o par rapport a celle normale.

HEATING coouNG TOTAT

MONTH (kwh) (kwh) (kwh)

Jan 0.000 4227 .tO4

Feb 3558.057 0.000

Mar 2637.292 0.000 2637.292

Apr L519.462 2.389 1521.851

May 449.47 r
Jun 0.000 L235,734 t235.734

Jul 0.000 4371.670 4371.570

Aug 0.000 4848.780 4848.780

sep 0.000

Oct 177 .889 388.989 506.879

Nov 1844.058 90.017 1934.075

3542.217 0.000 3542.2L7

TOTAT 17885.938 13351.114 31237.053

Consomation energetique en kwh/m'?/an

151 - 230 0

231 - 330 E

Nos logement classd dans la zone A

c'est la zone confortable
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4227 .rO4

3558.057

439.859 9.612

2403.922 2403.922

Dec

51 -90

50

91 - 151

331 - 451 F

> 451 G
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figure 71: g.aphe repr6sente les besoin de chaulfage et climatisation par rapport aux moins

! le classement de S€jour en moins de janvier
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dans le moins janvier le S6jour est classe
dans la zone de confort avec une temp6rature
de 19'
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Les solution pour atteindre une meilleur efficacite energetique et un confort thermique

echappentauprojetd'architecture(lesstrat6giespassive)etresideprincipalementdansle
choix des technique et mat6riaux de construction

Dans le travail pr6sent6 nous avons tent6 de repondre d une probl6matique qui traite

l'habitat dans son contexte environnemental.
Notre d6marche s'est basee essentiellement sur l'int6gration a la fois des donn6es

sociales et des qualitEs relatives au site en tenant compte de l'aspect bioclimatique dans

la conception du projet afin d'atteindre un niveau de confort appr6ciable.
L'habitat bioclimaiique englobe tous les niveaux de confort obtenus par l'exploitation des

6nergies renouvelables et envisager la bonne relation entre l'homme, I'architecture et
son milieu ext6rieur.
Malgr6 les projets qui se r6alisent actuellement en Alg6rie qui negligent l'aspect
climatique et I'environnement 6cologique, le bioclimatisme reste toujours une solution
parfaitement satisfaisante et c'est la premidre des actions qui conduit vers une
architecture qui pr6serve I'environnement.
Cela nous d permis d'approfondir nos connaissances, de mieux comprendre les
interfaces du projet et de cerner l'objectif de l'option.
Le r6sultat auquel nous avons aboutis n'est qu'une proposition parmi d'autre comme
€co-quartier. Aussi toutes les remarques et critiques qui seront faites sur le fond et sur la

forme de notre travaille seront les bienvenues.
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les annexes :1
Annexe 1:
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Annexe 2 :
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Conpositron du kit

PHATOVOLTA\OUE

f,.thctr,

$ftrcattr,tldhd
rlosl30f

SOLUTIONS AUTONOMES : FOLR UECI-AIRAGE

Gamme {clairage publtc photovoltafque
Une gamme de canddlabres entllrernent altment€s par l'€nergie
solaire :

Autonome : pas de connexion au reseau dlectrlque
Ecologique : dnergie tool renouvelable
Economique : co0ts d'installation rddutts (aucun ciblage)
Eclairage LED, consommant 7 fois r*oins qu'une ampolte
classique
Durde de v{e 2oans
Exemple d'utitisatron: route etautororites, zoncs pidtonnes, parc
public, sltes Isolds.

\ Poteau Photovoltaique par sIMEG GRoUP
(2014)

L'architecture du kit photovoltaique comprend principalement

4 composants :

1 - G6n6rateur photovoltarQue
2- Systdme d'accumulation
3- Lampe
4- Carte de contr6le

ALENEE
,/

*njmr: tcrte:a
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Les Panneaux Solaires Photovoltaiques

Les panneaux solaires photovoltaiQues, parfois appel6s photo6lectriques, transforment
la lumiCre en 6lectricit6. Ces panneaux sont donc les plus r6pandus mais aussi les plus
complexes.
Ces panneaux sont tout simplement un assemblage de cellules photovoltaiQues, chacune
d'elles d6livrant une tension de 0.5V a 0.6V. Elles sont donc assembl6es pour cr6er des
modules photovoltarques de tension normalis6e comme 12V.

La cellule photovoltaique est fabriqu6e d partir de deux couches de Silicium (mat6riau
semi-conducteur) :

- une couche dop6e avec du Bore qui possdde moins d'6lectrons que le Silicium, cette zone
est donc dop6e positivement (zone P).
- une couche dop6e avec du Phosphore qui possdde plus d'6lectrons que le Silicium, cette
zone est donc dop6e n6gativement (zone N).
Lorsqu'un photon de la lumidre anive, son 6nergie cr6e une rupture entre un atome de
silicium et un 6lectron, modifiant les charges 6lectriques. C'est ce qu'on appelle I'effet
photovoltaique. Les atomes, charg6s positivement, vont alors dans la zone P et les
6lectrons, charg6s n6gativement, dans la zone N. Une diff6rence de potentiel 6lectrique,
c'est-i-dire une tension 6lectrique, est ainsi cr66e.

!l existe 3 types de cellules photovoltarques, qui varient selon la qualit6 du silicium :

- les cellules monocristallines: le rendement est trds bon (15 a 22o/o *) mais le co0t de
fabrication est 6lev6.
- les cellules polvcristallines : elles sont moins chdres i fabriquer mais le rendement est un
peu moins bon (10 a 13o/o *).

- les cellules amorphes : leur co0t est trds faible mais le rendement I'est aussi (5 a 10% ).* Un rendement de 10% signifie que pour une puissance de 1000 W qui ariverait sur le
panneau, celui-ci produirait 100 W.

Un panneau constitu6 de 20 cellules photovoltarques va donc d6livrer une tension U de
12Y, et cela quelque soit I'ensoleillement. Mais pour faire fonctionner des appareils
6lectriques, Cest la puissance P (en Watt) quid6termine l'6nergie 6lectrique. Et P=Uxl, c'est
donc I'intensit6 du panneau qui va d6terminer l'6nergie 6lectrique. Et Cest I'intensit6 quivarie
en fonction de I'ensoleillement.
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prenons un panneau de 12 V :

iaOiation soiaire est maximale (1OOO W/m'z), I'intensit6 et par consequent la

puissance d6livr6es par le panneau seront 6lev6es.

Puissance (W) = Tension (V) x lntensite (A)

P = 12 x 10

P=120W

La puissance fournie dans les conditions optimales est '120 W pour une inadiation de 1000

w, le rendement est donc de 12o/o, on peut donc d6duire que ce panneau est constitue de

cellules polycristallines.

Lorsque l'inadiation solaire est faible (50 Wm'?), l'intensite et par cons6quent la puissance
d6livr6es par le panneau seront faibles.

P=Uxl
P=12x0.5

P=6W

La puissance fournie pour une faible inadiation solaire peut Ctre de 6 W. On peut toujours y
aller pour faire fonctionner un four qui consomme 3500 W ! Une forte inadiation solaire est
donc indispensable.

voir aussi : Co0ts et Rentabilit6
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Les Panneaux Solaires Thermiques

LeSpanneauxsolairesthermiquestransformentlalumiireenchaleur,leplussouvent
pour des chauffe-eaux'

Fori 
"ur", 

les rayons du soleil passent d'abord par une plaque de verre transparente a la

ir.[- 
-sor. 

"" 
r"rr", ,n 

"uroiu"r. 
noir (plaque de m6tal recouverte d'une fine couche de

;;;i -"u*G 
ao a sOy, des rayons lumineux. L'absorbeur transforme ces rayons

lumineux en chaleur, gr6ce au transfert thermique pat rayonnement'

in s;ecnauffant, l'absorbeur 6-met des infrarouges. Ces infrarouges sont bloqu6s entre la

pdqr; ;; metat'et la ptaque de vene, c'est le principe de l'effet de sene. Ainsi, l'air entre les

deux plaques s'6chauffe et am6liore le rendement'

Par conduction, l'6nergie thermique ou chaleur de I'absorbeur est transmise A un circuit
d'eau (c'est le liquide caloporteur). Celle-ci s'6chauffe et est ensuite acheminee vers un

ballon d'eau chaude A l'aide d'une pompe, ou bien par la simple gravit6.

Dans I'accumulateur, le liquide caloporteur chaud parcourt un circuit et transfere sa chaleur i
I'eau domestique.

prur.tepius ii,n.e.rmr r '. rln ir..

T

.(
/_

Y

Ensuite, le liquide coloporteur choud qui sort des tuyoux vo dons le chauffe-eou et transmet

son ilnergie thermigue (choleur) d l'eou sonitoire prdsente dons le chouffe-eou.
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Ce sch6ma montre bien le circuit de l'eau qui va circuler dans le panneau et s'echauffer.



Pnnrtet r
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Lorsque l'ensoleillement n'esf pos suffisont

pour omener l'eou d bonne tempdroture, le

chouffe-eou est oussi relii d une choudilre

d'oppoint pour suppl&r le Ponneau' Mois

celle-ci fonctionne uniquement en cos

d' insuffisonce inergdtique du ponneou
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L'inclinaison - L'orientation performante :
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e produit par 13 panneaux photovoltaique
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Gabriel Gir arde t rdv d I e

<< La brique suisse Monomur sera fabriqu6e i Relizane>
La fameuse brique en terre cuite Monomur fera bient6t son entre sur le march6 alg6rien.

L,annonce a 6t6 faite par le representant de cette firme suisse, Gabriel Girardet, i I'occasion de son

expos6 i la joum6e technique intemationale d6di6e au diagnostic et expertise du bdti. Il a expliqu6 que

la premidre usine de fabrication de ce type de matdriau de construction sera implantee dans la wilaya
de Relizane, le gouvemement ayant d6ji donn6 son aval. D'autres fabriques seront r6alisdes dans un

avenir proche dans d'autres wilayas du pays, afin de vulgariser l'utilisation de ce t)?e de brique en

vogue en Europe et dans d'autres pays d6veloppes. Evoquant les qualit6s 6cologiques de la brique
Monomur, Gabriel Cirardet a mis l'accent sur le caractdre rdsistant, isolant et r6gulateur thermique de

ce mat6riau, utilis6 dans tout t)?e de constructions. Ses composants naturels fabriqu6s en terre cuite
lui
donnent une caract6ristique assez sp6cifique de < climatiseur naturel ), permettant une isolation totale
des habitations, tout en pr6servant l'air frais de I'ambiance intdrieure et en

d6gageant la chaleur au dehors. < Monomur ajoute une technologie qui simplifie sa mise en euvre,
respecte l'ensemble de reglements de construction et fait de ce mat6riau un concept d'avenir de plus
en plus appreci6 par les constructeurs >, a promis le communicateur apres avoir visionn6 une vid6o
publicitaire de cette brique suisse.
Pour appuyer ses propos, le representant de la brique Monomur a indiqu6 que l'entrepriseBriques de

France a entrepris une analyse qualit6-sant6 et plus particulidrement du Monomur Terre cuite. Cette
6tude s'appuie sur les exigences de la directive europ6enne des produits de consommation.
Elle s'inscrit totalement dans le programme pluriannuel de prdvention ( Batiment et sant6 > du
Secr6tariat d'Etat au logement, notamment dans le droit d l'information sur [a caract6risation des

mat6riaux de construction. Les r6sultats pr6sent6s constituent une synthdse des principales recherches
men6esjusqu'i aujourd'hui. Celles-ci s'inscrivent dans une ddmarche permanente de gestion de la
qualit6 sanitaire des produits qui seront r6actualis6s regulidremeng a-t-il conclu.

Gare maritime 6cologique i TiPasa

Aiinexe 6:

BRIQUEMONOMUR
http:rtrw.cldit?rircon.dfind.Lpbp?ld-rub q

uF30!r&ld,rrli
cl.ea58)121rc52014 ll 100:071



REFERENCE BIBLIOGRAPIIIQUE
1-Ouvrase

1- Chelela .F D6velopp€ment d'un6 methodologie d6 conception d€ batime e basse consommation d'ensrgie These d6

doclorat .Universite do Ls Rochelle.2oo8 p.3

2 Ewa BEREZOWSKA-AZZAG "proiet urbain" GUIDE METHODOLOGIQUE,

)NNAITRE le contexte de d^veloppement durable Edition: synergie communication

Alger 2011 ))

3-Gabiel Wackerman, le ddveloppement durable, 6dition: erl,pses Page 21 I >.

4.Le d6veloppement durable tout simplement, Farid Baddache, Edition Eyrolles
2008.
S-Livre < La maison A z6ro 6nergie > 6dition : Eyrolles

6- PREBAT : programme de recherche et d' Exp6rimentation sur l'Energie dans
le bdtiment
7- PREPAT?ADEME et CSTB. Comparaison intemationab befiment et Anergie
. rapport fi n al. Ddcembre 2007. p. A1 9
8- Salomon, T.et Bedel .S."la maison des ( m6ga. Wafts, Le guide malin de
l'6nergie chez soi.)Edition ,terre vivante ,2004,p,11
9- Trait6 d'architecture et d'urbanisme bioclimatique : concevoir, 6difier et
am6nager. Andr6 de Herde et Alainliebard. Editions Le Moniteur. 2005
10- Trait6 d'architecture et d'urbanisme. Alain, Liebard Andr6 De Herde. Edition
Moniteur.
1't- YASEF, A., "El6ments pour une politigue energetique nationale", proc. 1er
Symposium du comit6 Algdrien d'energie, Alger, 25-26 Novembre, 199

2-M6moire de fin d'6tude:

1- ( Habitat et environnement >, Thdme : habitat urbain. Projet : conception d'un
ensemble d'habitat semi collectif d Tipaza. Pr6sent6 par Hallal Karim. Dirig6 par :

Mr. BOUADI Mahmoud, juin 2008.
2.M6moire de fin d'6tude ( Ecotone des sciences >, option bioclimatique et
environnement, 2010
3.M6moire de fin d'6tude < la nouvelle gare maritime d'Alger >, option conception
architecturale, universit6 de Amar Thlidji Laghouat, 2007

3-Revues:

1 -Architecture et qualit6 environnementale. PDF
2-. < Vie de ville > N'9 -Mais 2008

3-. < Architectures durable >, Pierre le Fevre, Edisud,

4-. A.A n'196 Avril 1978 Habitat semi collectif.

5-. AA 209, solaire passif et actif.

6-. AA196 le logement entre I'individuel et le collectif.

7- AA225le logement.



8-Le Guide des solutions environnementales. Edition Moniteur'

9-Types de Vitrages. R6invention l'6nergie' F6vrier 2003
'lO. TA 327 le logement semi-collectif.

'I 1. TA 354 l'archilecture climatique.

12. TA345 Architecture et d6veloppement durable

4-Sites internet:

1- www.archibio.com

2- www.bpassive.com

3- www.6coquartier.d6veloppement-durable.gouv.fr

4- http://fr.wikipedia.org/wiki
5. http://habitat-durable.over-blog.com/article-une-icpe-pourJa-communautede-
communes-du-poher-79679767.htm1

6. http ://www. placedesjardins. com/jardin-mediterraneen

7. http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/jardin-bord-de-mer,1208.html

8- www.zac de Bonne.org.uk



pommaire

CHAPITRI : INTROruCilF

1. lrtrcc-tct':n

x Fr'lhBfldiq'-eE€rtir'ale

!. Frobl6nneti4t : Sr6afiqlle'

ff. me*rodelofeduhsril

Phase urbaine

Chapitre I : Etat de savoir

:.. t.* mdlpftdctfu urbain EtefiGcitd aEdtiq.e........-

L1. I; rddir =€emiltrfu €ie* lFrtrrflrsc her#ique
l.Z ler firair rJ frE'-ff:{r:r

z. Efi =cte +rEger iir fns l; -rit fleflt... ..--

l.l, dassifi atirn seshiliinent. 
= =ff:rt&eergHi E-es.. ...-... -.-........

1. rts-'r*lqpperr=-r ilrd{e

3.1 'tfcc-i: cn

f,! Oefist:nfudErd,:ape-tffratdE

3.3 tes*r-*egfsduce,.=:pp:rrem:.rjlEtle

3.4 t; derar':- :: Ji';e cpperren: Jurable

3,5 Led*rdc:rEnentdu'E:=-rtEiEt].1U

5.:

* te: ==ftier bicc in*: qu= de tr wne6i'-.- rddxff-E 
=

II

4.3 S.,mhis: l5

Chapitre2:lesite

t. Fftisa-t=rr dE lE I' lle I]

1

]

5

6

?

7

v

8

I

3.']

l.r i- is .a::,n listErirye lf



l,i..l. lsprihilit*:.-... ll!$

l9

19

rE$

20

IO

fl"

27

22

)a

21

23

23,

z4

E
15

T5

2E

1.4

1.5

tE
1.7

!.E

l.16

[.l.t
L r-t

LE toEcgraphie:..

LE gic=r- +rE:

l-edlrr= res edivittis ::.. -.....- ....... ....

lectur= Jff gEbrrits :... ......

ean du :iti
g,l*irre 

=r.cd r''=

='rE-.:me 
?iai=

=lrdrne 
deryl= r*rir€ run licE

c,flrtfi i|gE.......-......

a

z3 t-e pfuriur'€rie

l4 L€5 r E.dBnriinffi

i-i cufip d'=--:r s- ileff=-'!-- rc-nsuelle

t.Z A:r-F:<i: litr!

1 t-ell';=E {-
3.1 sfidfon Er b= is crr-....- -.

3.!' Les F:yens de tarqor

+

t.Z t:=-tificEticn ,:E gEblrit .....

{3, sffld#=e
29

3:



5. d:utvEe de sle d'inxr.lstriun

5.'. l-Situr::T Jel:fi::reur:: r FrmJPort: EitaF:] lf.i l

l= :on= 6udp eEt ur= :rlumgerre'l de ih r:e B;tie -afg rans 
= 

rste tJc:

:i:E rrhi; rdiff

L; ;on: 6:ude[tr friche urba rr ..

i.L 1- =r.rnett rn:-r'ro :5ir : . .

Le ,rEin e urr: fome int+Lliev i=are de llims=ais'd= usiE . .. . ..

Il a i3392 lc n= d: EuEerficie

5 : Arr::ibi = r:- irtirielt rc s = ..

5 { l-Ei Foirt= cE 'r:IarE

5: lr: {:: c r:: :.r
55 .Icrt: .

5;- ir]r:radc:EErE l,.rE.. . . .

f. Le: reccnnardaticm et leE st-rte;es d';nEragenent Lrlait d.r 
=bles: 

. .

? rrDc....

:: 5d&z1=:r'.rclr
7i Lr din;rcl-l J: :ro,:t i l'ich r "trir. ......

3 ; g'cA::: 
= 

r --aeir

Dfinriir,nr :. .. ..

t- H i;:oriqr=

Z'- Ibns le rrcndE:

r: Em lnge'*

2.2. t. L.*lgErie s uE la dam in $ion frEneei=e

lz

32

31

17.

t1

t1

1l

li
..31

lf

..3i

.. if

...15

...35

l5

3i

. ..r3

....1*! : Er:= rrr;rf:tiqr= ercr;i4te.t if.e le -'kJr:

E.I.l. L-orientriou rgtiaete

Phae ardritecturale:

Chapitre 3 : Etrt dc nroir

hfsalgticr ........

!9

:,9

+1.

,:rl.

. --l'
..1r

........ . ...1,

1l

...,rD

i.2 e. l-iau'd h.ri 41

3. 1pc egies ... . ...ltz



I : -'=ditisEEe .. .. .

3 2 lrlir.:uel :

3 n .Al-dnEpes El ilclir ,'ifiie-rlE

I t Sen'i :o =::if
:l 5 l, Fr, eslaae; *tEr=r-r p-.rEs

5 c Ercmple li 02 : Ecolurrticr ZAC d: Eannr- FrtncE .. .

Chapitre 4 :

a : 51r.:rir: dc: .E:orr'liiJrtior-: rri:ificr_c:: .. .

J -r::t;+=: r= arorcrg:icr::E'l=rJ-:?rl. ....

.. +l

Ii
..4?

..{1

.. J-i

?.5 1. Les jerdh= +
I'.5.3. LE rdfltttilE dEE ,riE- u.ir

3.5 4. geE csrtie5 sc"imJreE ntidu ites

?.5.5 . Un l-giHnert privr:it re I emde du bgEinertt

3 6 c:llec'f .{5

I.E t. l-es cer*trtir-=iti+uEE dE lihebil* cd ledif :

3.8.2. Le -rfyle rn:erralisre et scn inflL€rce Eur

+i
l'arcl' ite ltJre F.end gnt IE

piro{e tf-enrdise 4j
3.8 3. Le bEtimert cr.lm otioF nel ii

-a.J. -Syn:l-i=e ,!F

4- I E< i:D Arertie.,.quat =rs a.l=bles Lfi

:1,=- PrhEire trI.rl *:c-ourtier
5 Err:'rp:le t{.r 311 : E=- 1.uttier ;I';r: E=u='re Frr=e . . . ....48

. . . ..itg

11 A'rd.6:e E c: ir.r-ticLe.

I i -D 15.rr rr g:i:.ri ?!:.ic.t-! .i:J-'o[6 .r, . .

:.1.1- Derioile Hiremsl ..._..-.-.-..... j0
l-..Ll SrisiEdr EfiiEdts " .-.___.-._.-.-..It

l: Fc::'rn:rjetior:: . .

Z !-cs ErrrEFr de Eff=FtjsF iErtqtEl5 frrfid5 foncionacl=; ...

5l

E:

3 : Ll r: rre:

..5?



I Z Langh:.

L :,rglr r:t:'ai:i p:'Lr::ortc : -:llr -c rolr r:ire bl-'ii-r ::'r:'e :: !'rt! a-f E! dor rfrt:

i !l rert E'.! =:i -L 15

3: 5crr :o :ct:

i -.c Fr-qjctE trr'l-=-'J idE FiBt'l '

,,1 : l lir';3t Ep zd: . .. .. .

4.1.1, I-r hrre
+ Z Lt-rr:*:c'r'i ol cci

5 -:c:ct;: cr :: r hc;ll

5 : f;gett:: tc'

t 1 F:;:ce zr-r = Ee:. .

5 -c: :t-rti-!r: + :;r'r: rur t corfErt:.lerr,l E-:

f : lE: :tritlEr; r-:iilE

d.tl. f.;rrer:Halrsur-ll=

5E

:t
56

!!
EE

5:

51

6t

6I
,5:Eu hft'er........-.....

I[iL--_-___-._
Lr huiirr: .-.......

ller tmire sddlE -
!35@rtin, dgr tgrlreef j .-______,___

Gesdp iir I'ca.-
e a la;tr*r;ic rctir:.e

6.1.i. P reac gokse ttsEilre
{"!.?. I-e guurl mldn gboturuldiqrE

6.:.:. plqif,rrrian. ifu la Ereqriar fllg fli.h.#r : ._-.-._._.____.-.-.-.__

6J.4. s+Eis€r brroWli
Chapitre 5 :

! T:.Etr.= E'I

I S;::irr: cor rtructif ct n;ti i:.r rcr::i::.
I I b :trlst-r: lpr-ts= . .. .. .

L i l-e actar r.me : .

f.L:,
6.1_i.

6.1.4.

fi.Iii.
6r-6.

f_1.:.

6l
,5.-

6=

t3t

*
E5

d5

6fr

,5r

{s

:h

:l

.. .. .. . . ...'Itr

..rL

f I Le r- q.= .rrl:-.rr- . . ..:rl

-r.J-1-

'l:'!

iJ.:.
:.3-4.



2.4 -dts'/+;E i*e5

:-r--L FEEires :..- .---... -..-.-.
:.iJ- Lespruedire-r-;s.

?.: l..a 5iTUEiti t ay€€ l-EiEE EEst=:t
z7 Fre*rnatiEn .=e 'lhEiEiHl tu:Ec_.-

=cotert =st - 
n loElciel de simulatric - :3rr: Et qui asrl-:ie un modeleur 3tr avec des Enr tsE5 sclairE

:-E'1'.r frE . E:Dt6tique ,st Ee EE:t. c =l: e.5t 
-J-, Bt ti 

= = =--n,i-=e 5,r4il9 dL E- iiomn€ dEs fiigr.atEtj

=g: 
-ii$eb- :5

i5

:5

ZE t-e5 &E=dE rdmuldic-

ii

,-5

;5.

:.S.I. EkpE i
:.f,-:.. Ff-{.al


