
4-720-97g-EX-1

République algérienne démocratiques populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Université de Blida

lnstitut d'architecture et d'urbanisme

Mémoire de master
Option : architecture et efficience énergétique

Thème I Conception des logements a basse consommation

Énergétique BBC ( cas de Blida)

Projet :76 logements

Travail réalisé par:
Nom: BENTERKIA REDHA

Nom: BENNAI DHIA EDDINE

Sous l'encadrement de :

MT : ABDELMALEK LAHCENE

An née un iversitai re 201 6-2017

n^-!aâAll
-2-

*



Remerciements

En préambule à ce mémoire, nous remercions le bon dieu le tout Puissant et Miséricordieux, qui
nous aide et nous donne la patience et le courage durant ces langues années d'étude et qui nous a

octroyé la force pour accomplir ce Modeste travail.
Mes sincères remerciements vont également à tous le personnel du département d'Architecture de

Blida.

Enfin, ces remerciements ne sauraient être complets si n'y incluais nosfamilles pour leurs
omours, I'aide morale et la motivation qu'ils nous ont opportés pour achever ce travqil, leurs

confionces et leurs encouragements tout au long de ces années de mémoire.
Enfin, nous adressons nos remerciements à toute personne ayant contribué de près ou de loin à

la concrétisation de ce travail.

Merci à toutes et à tous.

Dédicaces.
Je tiens à dédier le fruit de tout mon cursus universitaire qu'est ce

travail à :
Mes chers parents qui m'ont soutenus depuis le commencement.

A mes soeurs et mes frères qui me sont chers.
A mes Collègues sans qui ce travoil ne serait pas abouti.

A mes amis de I'université.
A mes amis d'enfance.

Au corps administratif et enseignant de notre département.



oÉÀl
rJ+l ;r.ç_gJl LlLr:ll Jc'lji ê âi."3^ ci.!: uÈ- sf .6lJl-.1+çÉi.ÉU"ll L'àiij. cr+ Ë-.-t J s-.+ JiJl lrÀ

.4+ "-àJl iréll d LlJt â!,ï!t _e cj-t3:lt ôL".àJ 6 iijr- 6Jr,- 6+l+lt ctLs)

J-l-rll 4!-,J tr "iJl d-lsi gL üJ.iêl Yri (Ll'r... ll â!-jill JLIJ çrr €-rsi él 6aEJt g* .:.rJl 
-.1)t-:.J""1

i.iLàl ,trJ,j.Jl q/ AltJ.lt ;rt§ ùr'-.1ê" üSJl 6-rl:'.1 d:tr 6StJt i-lJr L"E+ll .aEJl u+,..,-. tl d.li J .r--"X
. +rr* ++ JÈ e- Jl

6. r;rJl ltse)l dr+ riij élr, (ê^ijJÈ) ilsl.ll ;l:l ç»ti u" gj t i.I ir"rll.Llt â+lt .Âlt ù. üiJ, tr.! JÉll (,.àr

.ârs!.lt L»À 1( t#-1 is+ lt j^rjJr

r.eJÉlJ".ll i,.1" t-ilt (Ll\r , \l turjill . iiliSr 4i;:: Ë-.13"- (i-itLll ,-d.ii- ùSu;i..,." L3LJl or t<tl

Résumé
Ce travail consiste à concevoir des immeubles d'habitations mixte à basse consommation( BBC)
à Blida, tout en restant en adéquation avec les règles de l'urbanisme durable, afin de donner une

nouvelle image à Blida, tout en assurant une attraction et des activités génératrices de centralité
urbaine.

Nous essayant de toucher plusieurs concepts liées à la démarche de développement durable. Tout
d'abord, on s'est basé sur l'intégration du projet dans son environnement immédiat, en

recherchant [a meilleure adaptation entre le climat et le bâtiment pour assurer le confort intérieur
et extérieur de I'occupant, également en améliorant sa performance énergétique, et l'intégration
des solulions conceptuelles passives.

En Fin nous avons Vérifié I'efficacité énergétique du projet suivant un outil de simulation
(logiciel), qui tient compte de plusieurs facteurs qui peuvent être paramétrés, pendant la
simulation.

Mots clés : BBC, Nouvelle image, la densité, Développement durable, Eflicacité énergétique.



abstract
This work consists of designing mixed-use low-energy buitdings (BBC) in Blida, while
remaining in line with the rules of sustainable urban planning, in order to give Blida a new image,
while ensuring an attraction and generating activities of urban centrality.

We are trying to touch several concepts related to the sustainable development approach. Firstly,
it was based on the integration ofthe project in its immediate environment, by seeking the best
adaptation between the climate and the building to ensure the interior and exterior comfort ofthe
occupant, also by improving its energy performance. , and the integration ofpassive conceptual
solutions.

In the end we checked the energy efficiency ofthe project following a simulation tool (software),
which takes into account several factors that can be parameterized during the simulation.

Key WOfdS: BBc, New image, density, Sustainable development, Energy efficiency.
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I. CHAPITRE INTRODUCTIF



I Présentation de l,atelier d,Architecture et efficience
énergétique (AEE) :

ce master tend à mettre en exergue l'aspect énergétique en phase de conception des projets
d'architecture et d'urbanisme. pour ce faire, nous avons dû initier conjointement avec les
enseignants du génie mécanique les étudiants sur un ensemble de méthode d,évaluation qui
permettent à l'étudiant d'évaluer leurs projets urbains et architecturaux en phase de
conception en mettant l,accent principalement sur l,aspect morphologiq,re de la
problématique. L'aspect passifa été donc étudié dans le détail alors que l,aspect actif n,a pas
été développé au niveau de l'atelier pour que les étudiants concentrent leurs efforts sur la
maitrise et l'efficience de leur forme architecturale et urbaine.

Les étudiants ont été orientés principalement sur les deux principales problématique qui sont ;
(i) le renouvellement urbain : cette problématique est posée dans notre atelier selon differents
contexte, on trouve par exemple, le renouvellement urbain en centre historique, ou
renouvellement urbain par la reconquête des friches industrielle. (ii) l,étalement urbain : une
autre problématique souvent considérée comme thème à éviter car toutes les expériences ou
presque démontrent que l'étalement urbain est néfaste selon plusieurs points de vue,
environnemental, social et économique. Mais, force est de constater qu'il y a point
d'échappatoire, l'étalement urbain est bien là et il serait préférable de se poser la question sur
le registre du comment réduire les effets négatifs de l'étalement que de la fuir complètement.
c'est dans ce sillage que les étudiants ont essayé de trouver des éléments de réfonses qui
peuvent réduire les effets négatifs de l'étalement urbain à travers leurs projets.

L'hypothèse générale de l'atelier du projet consiste à dire qu,il est possible d,optimiser le
potentiel énergétique à l'échelle architecturale comme urbaine à travers la maitrise de
quelques concepts clés liés en mettant l'accent sur le côté morphologique. Nous avons pris en
considération les deux échelles urbaines et architectuales. Le souci du contexte est considéré
comme primordial dans l'élaboration de I'aménagement urbain et le projet architectural.

Pour que les étudiants parviennent à identifier les dysfonctionnement et proposer des
solutions appropriées, nous avons adopté au sein de notre aterier l'anaryse typo-
morphologique qui consiste à étudier les formes urbaines selon la logique du tissu en le
décomposant sous ses quatre système, bâti, parcellaire, viaire et le système des espaces libre.
L'analyse a été étoffée par un ensembre de critères d'analyse que les étudiants ont àppriqué en
deux temps, sur la zone d'étude ainsi que sur l'exemple choisi(s) pou. l,unuly.". Lu
comparaison étant possible, les étudiants sont parvenus à prendre de la distance et être
critiques par rapport à leurs cas d'étude. Nous avons aussi introduit entre autre l,aspect
énergétique au niveau urbain en identifiants les types et en les corrélant avec la consommation
d'énergie induite. Ainsi les étudiants sont arrivés à comprendre le lien entre un ensemble
d'indicateur tel que le cos, le cES, la porosité etcetera et la consommation d,énergie qui en
découlent. Enfin de cette première partie, les étudiants ont élaboré un cahier de charge qui
leur servira comme outil d'aide à la conception à l'échelle urbaine et architecturale.



Pour l'aspect architecturale, I'efficience énergétique a été haitée en deux temps, à travers
l'état de savoir, qui, lui a permis aux étudiants l'identification des paramètres les plus influant,
pour qu'en deuxième temps, on a procédé à une contextualisation de ces paramètres à travers
une série de simulations réalisée sous Ecotetct ou Pleiade. Selon le projet choisi, les étudiants
ont effectué une

analyse thématique selon laquelle les aspects fonctionnels et énergétique ont été analysés pour
développer la deuxième partie du cahier de charge qui permettra aux étudiants de développer
leurs projets architecturaux. Il est à noter qu'à l'échelle architecturale et vu le temps, le projet
ponctuel n'est considéré que comme une esquisse permettant aux membres de jury
d'apprécier la sensibilité architecturale des étudiants.

Les étudiants ont enfin développé un aménagement urbain qui prend en considération l,aspect
énergétique de la question et un projet architectural (phase esquisse) comprenant toute les
panies du bâtiment conçul.

2 Introductiongénérale
Aujourd'hui, la thématique de l'efficacité énergétique, notamment dans le secteur du

bâtiment, dispose d'une réelle opportunité de développement dans le monde. Le bâtiment
devient soudainement un enjeu central de deux défis planétaires majeurs : le changement
climatique et l'approvisionnement énergétique. Le secteur du bâtiment en Algérie (le
résidentiel et le tertiaire) consomme plus de 40% du total de l'énergie, conte 46yo en Europe,
et de 19Yo des rejets de co2 dans l'atmosphère, conte 25%o ailleurs2. ce secteur représente un
potentiel énorme d'efficacité énergétique et de réduction des gaz à effet de serres. pour ce
bâtiment (secteur résidentiel et tertiaire), sertes, le concepteur devra continuer à assLler I'abri
et le confort de l'utilisateur, mais dewa également faire en sorte que l,impact du bâtiment sur
l'environnement soit minimisé. A la suite du mouvement des auto-constructeurs américains
des années soixante qui, dans la mouvance des mouvements hippies et écologistes, a posé les
jalons d'une réflexion dans ce sens, l'essor de l'architecture « solaire » puis « bioclimatiqu" ,
permettait à la fois de théoriser et concrétiser cette réflexion dans la production normale du
cadre bâti. c'est ainsi que, revenant à son sens premier (le terme bioclimatique fait référence à
une partie de l'écologie qui étudie plus particulièrement les relations entre les êtres vivants et
le climat), nous pouvons définir l'architecture bioclimatique comme suit : « cette expression
vise principalement l'amélioration du confort qu'un espace bâti peut induire de manière
naturelle, c'es!à-dire en minimisant le recours aux énergies non renouvelables, les effets
pervers sur le milieu naturel et les coûts d'investissement et de fonctionnement. L,intérêt du
bioclimatique va donc du plaisir ou d'utiliser un espace à l,économie de la construction, ce
qui en fait un élément fondamental de l,art de I'architecte. »3

rChargé d'atelier BOUKARTA.Soficne

2Centre 
d'analyse stratégique. Français « choix Energétique dans l'immobilier résidentiel » n.172, Avril 2010."L. lreris et D. Infield, « les energies renouvelables pour la production d,érectricité », ouNoo, zôos.



3 Problématiquegénérale
Au début de ce IIIe millénaire, le nombre d'habitants des villes a pour la première fois

de l'histoire dépassé celui des campagnes. un fait majeur qui couronne une tendance
multiséculaire, et marque un basculement dans l,équilibre aussi bien géographique que
politique. Les motifs de cet exode rural planétaire sont majoritairement socioéconomiques
(emploi' santé, scolarité, administration centrarisée, abondance des produits,...), mais aussi
liés à une quête de bien-être, grâce aux commodités offertes par la vie urbaine, dues à une
technicité et une automatisation souvent supérieures à celle de la vie rurale. Cependant, celles-
ci requièrent une énergie considérable pour leur exploitation et fonctionnement, ce qui a rendu
les villes d'aujourd'hui de plus en plus énergivores.

cette consommation effrénée pose trois problèmes majeurs : d,abord, celui de ra
disponibilité (énergies non-renouvelables et dépendantes des conjonctures politiques et
géoslratégiques), ensuite celui des coûts de production et de consommdtion (coûts élivés des
nouvelles installations, et leur impact sur les factures de consommation), et finalement celui
de la pollution (nuisance sonore, po ution visueïe, émission de gaz à effets de serre, déchets
radioactifs,...).

C'est dans cette situation que les stratégies énergétiques des pays ont été remises en
question, 4notamment 

avec la prise de conscience écologique et l,engagement de l,action
environnementale mondiale dans le cadre du développement durable, ce qui a donné
naissance à des notions qui toument autour de la performance, de l,efficacité et l'fficience,
qui visent à optimiser l'usage de l'énergie, en réduisant les consommations avec une même
qualité et un même rendement, voire meilleurs.

Le secteur du bâtiment est responsable de presque 40% de la consommation énergétique
dans le monde, c'est pourquoi il est aussitôt pointé du doigt, et les actes de produire la ville et
le bâtiment, sur les plans aussi bien spatial que constructif, ont été remis en question, quant à
leur responsabilité, mais aussi à leur potentiel de réduction inexploité et négligé avec tout
l'appareillage actifqui peut rattraper toutes les erreurs de conception.

Sous l'impulsion de cette tendance universelle, les professionnels du bâtiment et de la
ville ont commencé à proposer des solutions à la probrématique de l,énergie, tantôt en
s'appuyant str la technologle pour la confection de nouveaux matériaux et dispositifs plus
performants et moins polluants, et tantôt en puisant dans le patrimoine afin de renouer avec
un savoir-faire ancestral relevant du simple bon sens, et donnant des exemples remarquables
de d'adaptions aux diffërents facteurs climatiques, et de maitrise des matériaux traditionnels.

.L'Algérie, après I'indépendance, a lancé de vastes programmes de construction, sans se
préoccuper de l'efficacité énergétique des bâtiments. Les habitats traditionnels ruraux et
urbains, caractérisés par leur grande efficacité énergétique, ont peu à peu été substitués par
ces bâtiments, dont la performance énergétique s'est avérée mauvaise, puisque les
professionnels ont construit en ignorant les conditions climatiques et le nivàau de
performance thermique requis. un autre point à soulever ; est celui de l,augmentation du
niveau de vie des habitants ; ces demiers entraînent une demande de confort plus éievée, due
notamment à la généralisation de l'accès à l'électricité et se traduisent par une demande plus



forte en appareils électroménagers. Ainsi l'accroissement de la demande d,énergie est en
passe de devenir un problème crucial.

Il est donc urgent pour l'Algérie de s'inscrire dans une nouvelle vision basée sur une
utilisation efficiente des énergies comme facteur de compétitivité et de développement
durable d'autant plus dans ce secteur important et en développement.

comment intégrer concrètement les principes du développement durable, et plus
particulièrement ceux de I,elficience énergétique dans un tel projet ?

/ Comment réduire les consommations
l'épuisement de nos ressources ?

énergétiques alin de minimiser

4 Problématiquespécifique

Blida est une ville qui a connu des mutations diverses au cours du temps, aussi bien au niveau
social, économique, architectural et urbain, ces demiers étant dictés par des bagières de
croissance (la zone militaire, la montagne et le chemin de fer). Actuellement, I'extension
spatiale de la ville se fait à partir de l'étalement urbain sur les bases d,un urbanisme
fonctionnaliste qui entraîne une consommation excessive en ressources, notamment en
énergie. Parallèlement à l'étalement urbain, le pDAU (plan d,occupation Au sol) propose
aussi la solution du renouvellement urbain. Cependant, cette solution reste négligée et très peu
employée par la profession, ce qui a pour conséquence pour la ville de perde toute opporhmité
de renouvellement urbain durable de ses tissus et de leur revitalisation par des projets
d'urbanisme ambitieux ayant des objectifs environnementaux, sociaux et économiques
comme les éco quartiers ou quartiers durables. Il s'agit là d'une faillite dans la production
urbaine, qui nécessite une révision des modes et pratiques pour construire les villes du présent
et à long terme pour un cadre de vie agréable légué aux générations futures. pour ce faire,
dans le cadre de notre projet, nous devons tenir compte des nombreuses problématiques de la
ville de Blida, et d'abord la consommation excessive de foncier et la stigmatisation de
quartiers de grands ensembles qui sont les problématiques majeures du renouvellement
urbain. cela à travers l'étalement urbain et la formation de zones périphériques, occupées par
les grandes ensembles (cités dortoirs) monofonctionnel à but résidentiel (1000 logements,
KHAZROLINA, AADL) ce qui engendre de nombreux problèmes sur différentes échelles et
par conséquent la stagnation de l'évolution de la ville et de son développement urbain. De
plus, l'opération de l'habitat se concentre principalement sur la quantité de logements réalisés,
au détriment des équipements d'accompagnement et de la qualité de l,espace qui leur est
nécessaire. Nous pouvons parler d'urbanisation accélérer sous I'effet de I'urgence avec
absence de réference car ce sont des bâtiments dispersés dans un vaste espace non aménagé
qui se traduit par un manque d'homogénéité architecturale. Nous notons en effet une rupture,
une non-continuité et un conflit dans la typologie, le gabarit, la trame viaire, le style
architectural et le fonctionnement entre le noyau historique et les différentes extensions
(étalements urbain non contrôlé, destruction de la structure urbaine d,origine). cette



urbanisation de masse à vocation monofonctionnelle se traduit également par une faible mise
en valeur du paysage (orientation par endroit), une rareté et une insuffisance d,espaces publics
et d'espaces verts tant dans l'ancienne ville que dans les extensions. De plus, te desequitiure
en termes d'équipements dans les differentes zones de la ville se traduit par une conceniration
et une affectation au centre-ville, ce qui draine un flux très important et qui cause des
problèmes de circulation (piétonne et mécanique) alors que les capacités restent iimitées

ainsi qu'un manque de coordination et de planification urbaine à vocation énergétique et
environnementale sont actuellement les differentes problématiques architecturales 

"iu.bàin",de la ville Blida. La compréhension de ces problématiques et la volonté d,apporter des
solutions concrètes liées également à une conscience des problématiques actuelles et futures
en termes de ressources et des défis énergétiques nous amènent à nous interroger :

r' comment rétablir Ia connexion et r'équiribre entre res différents tissus ?y' comment se lancer dans une approche de renouve[ement urbain durabre dans
un centre ancien tout en préservant ses spécificités locales ?/ comment créer un équiribre revitarisant entre re tissu ancien et ceux de ra
périphérie ? Et plus spécifiquement, quelle est Ia méthode à adopter pour la
conception d'un éco-quartier ?

r' comment introduire la notion d'efficacité énergétique dans I'urbanisation et Ia
conception architecturale pour améliorer ta qualité de vie des citoyens de Blida et
plus largement en faire un modère à déproyer à travers re territoire nationar

5 Hypothèses
En se basant sur une approche typo morphologique caractérisant les differents

dysfonctionnements au niveau de la ville pour assurer une intégration, une homogénéisation et
une cohérence entre les différents tissus qui composent la ville.
La connaissance de l'importance de chaque paramètre au niveau de la ville et du coté
énergétique nous permet de se positionner seron l'importance de chaque paramètre afin de
créer un équilibre entre l'existant et le nouveau pour une bonne intégration l,efficience
énergétique

La forme qu'elle soit à l'échelle urbaine ou architecturale peut être optimisée à travers une
méthode morpho-énergétique qui lie à la fois la consommation à la forme, à l'échelle urbaine
comme architecturale à travers une batterie d,indicateur

6 L'objectif
L'objectif de notre travail est d'aboutir à des méthodes d'efficience énergétique par

l'élaboration d'un outil ( modèle ) d'aide à la conception à l,échelle urbaine comme
architecturale pour une meilleur rationalisation de l'énergie et de pouvoir l,adapter dans notre
intervention qui est le renouvellement du centre ancien par :



'/ Proposer un aménagement urbain à connotation durable par le moyen de
I' efficacité énergétique.

,/ valoriser l'espace publics et la bio diversité des espaces verts.
'/ construire des habitations écologiques qui consomment moins drénergie et

Favoriser la mixité sociale, fonctionne[e dans la conception.
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1 Introduction
Dans ce chapitre nous allons développer les connaissances en relation avec notre

thématique en commençant par renouvellement urboin, La densité, LHABITAI Puis

l'efJicacité énergétique comme nouvel axe de réflexion du bâtiment et de la ville

2 Thématique urbaine

2.1 Renouvellement urbain

2.1.1 Définition
Le renouvellement d'après le Petit Robert, est le ,« remplacement de choses, tle gens,

par d'arrtres sentblables >>. C'est atmsi le « changernetrt complet des tbrmes qui crée un état

nouveau », ainsi que la remise en vigueur dans les mêmes conditions.

..<Le renouvellement urbain est une notion très large qui désigrre uue action de

reconstruction de la ville sur la ville avec différent échclle d'intervention. Cette notion est

fréquomment utilisée dans des contextes très diflërents. f)a.ns 1es domaines de l'aménagemetlt

et de i'urbanisme, elle colrespond à une action sur la morphologie trrbaine d'utt quartiet, d'ul1

îlot. (le ternre est aussi employé dans le cadre des politiques de la ville comrre un lnoyç'n de

re.raloriser certains espaces dégradés, ptus particulièrement les quartiers d'habital sooial rlcs

agglomérations. Le renourrcllement urbain donne lieu à cles interprétations dif{ërerlt.;s »a

2.1.2 Aperçu historique
lrios villes ont connu un renouvellement urbain au cours de leurs histoires ::nais

rityrrullogiqr;eûrent pariant. le thème le,nouveiletnent ttrbain apparait depuis seulemetti unr:,

quinzaine d'années. Au Moyen-âge. le cléveloppernertt urbain était envisagé l'intérieur cie

.lbrriilcations seuJelnent, ce n'e.st qu'à contpter ctu XVIIIe siècle que les grandes pertées

urbaine;; et les plans d'aiiErernent virent le jour en France. En XIXc siècle, âvc,'.-: la

plairitlcation url>aine d'op'ératiorrs de clémoliticn-reconsiructiotr, notamrneitt à Paris sous i.'èi:t:

,Ju baron Haussmarnn. I-,e XXe siècle proturo, par lc biais de ses dcux gr;rnds conflits, un

cr.lnsistant potentiel de reconstruction cle Ia ville sur elle-même, I'al'ètlenlcnt dt: Ia Clmrte

{'.r\i}rènes, rérligée en 1933, s'inscrivit-ellc en rupture at,ec les reconstrttciions ti l'ideutique

cl'aord"s la guen'e 14-18, en inrpulsant, après 1945, un urbauisme résohuneitt lttoderue dans -"t:s

fcrrrnes et dano ses échelles. Sui'le plan législatiorr. ca terme n'apparait qu'tï parlir r.ie 19{i7, li

la fa.zeur de la premièrc loi dite d'« Orientation Foncière >>, quia consolidéos les aspects litis

(a.cqu isi ti onidérnol ition/ reconstruoti on des centres rrrbain s).

Aujourd'hui, les grandcs agglomérutions iu'baines, jusqu'aux plus petites villes, doi.rer::t

adoptez du renouvellement ulbain pour forger uhr) lro,Jt/Êlle iclentité url.aine locale ctù rrri.riti'

Ce l'habitat, réinvestisscrnent des espaces publics et accès aux fonctions élémentait'es rl'une

vie citadine sont optimisés ou rétablis.

, a Rapport «le la tcrlrnission lnondiaic srii ['ljlvirorrnùlnent Èl li: iiévcii;plientcnt (Comrnission Brrrn'rlilnci), lus iditiolts dtt

Fleurv,:. l98i), lr:aductiorr liançaisc dc Our Cotrrnton, I 9tj'7.
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2.1.3 Les axes d'interventions du projet de renouvellement urbain
La restructuration des espaces urbains dégradés par la résorption de I'habitat insalubre.

La requalification du bâti ancien.

Le traitement des friches industrielles.

Les démolitions et les reconstructions de logements inadaptés.

La création de nouvelles fonctions urbaines.

La réalisation d'équipements structurants.

L'amélioration de la desserte en transports.

L'accompagnement social des habitants.

Les enjeux du renouvellement urbain

ENVIRONNEMENTAL: Limiter le mitage de l'espaces périphérique et réduire les

distances

ECONOMIQUE: Revitalisé l'activité économique là où elle fait défaut.

SOCIAL: Lutter contre une ségrégation croissante des espaces urbains.

EQUITE: Permettre la mutation des secteurs en déclin.

URBANISTIQUE : Recomposé les tissus existants de manière à les revaloriser.

Les objectifs de renouvellement urbain
Améliorer l'état du patrimoine bâti et les conditions d'habitat.

Réguler la forme urbaine

Favoriser la mixité sociale

Mobiliser le foncier

Contribuer au financement des équipements publics

2.1.6 Les différentes interventions du renouvèlement urbain

./ La réhabilitation urbaine
Selon SaidouninCette action, assez récente

dans le discours et la pratique urbanistique, a
pour objectif l'intégration de secteurs urbains

marginaux au reste de la ville, et la
régularisation des ensembles précaires ou

illicites qu'on ne peut éradiquer du fait de leur

consolidation», 5
Figure L: Exemple de réhabilitation urbaine

source wrvw.wikipedia.com

2.1.4

2.1.5

sÉlément d'introduction à l'urbanisme, M. Saidouni; pl30
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,/ Restructuration urbaine
« I'ensembles des dispositions et des actions

arrêtées pour transformer un espace urbain dans

ses composantes spatiales et a-spatiales c'est à
dire donner une structure nouvelle de

distribution et d'aménagement des divers
composantes prévu pour l'aire urbaine
d'intervention, pour une meilleur utilisation de

L'espoce» 6

'/ Réorganisationurbaine

(( C'est l'ensemble d'opérations et de

dispositions envisagées à court terme pour un
territoire urbain et visant à améliorer les
conditions d'organisations, d'utilisations et de

fonctionnement de l'espace socio physique

urbain existant et ce au niveau de l'habitat , des

infrastructures, des activités et des

équipements ... »»7

,/ La rénovation urbaine
La rénovation urbaine définit par Zuccheli est

<<C'est la remise en état du cadre bâti spatial
d'une zone ancienne ou d'une zone dégradée

sans modifications majeurs du caractère du tissu
et de la qualité architecturale de

I'environnement »»8

Figure 2: restructuration urbaine

Source www.wikipedia.com

Figure 3: la réorganisation urbaine

sOUrCe www.wikipedia.com

2.2 La densité
Figure 4: Exemple de rénovation urbaine

SOurCe www.wikipedia.com

Étymologiquement, le terme de densité est issu du latin dessus, qui signifie épais. Il s'agit
d'un rapport entre une masse et un ensemble de réferencese, Selon Béatrice Mariolle : Dans
l'agglomérat des statistiques urbaines, densités et indicateurs sont parfois utilisés à des fins
antinomiques. Or, ces chiffres reflètent parfois une absence de rigueur intellectuelle et de
prise en compte qualitative. Dans le registre figuré, la « densité » d'une oeuvre, d'u:l
sentiment, renvoie à l'idée d'intensité, de richesse expressive, à une valeur positive. Or, dans
le langage courant cette valeur positive s'efface devant les notions de « surpopulation »,
« surpeuplement>>, « concentration »... Le terme de concentration ne retève alors
pas des notions de réunion, de convergence, d'assemblage, mais a une connotation

U IBDEM
7 Élément d'introduction à l'urbanisme, M. Saidouni (enseignant à I'EpAU); pl29
slntroduction 

à I'urbanisme opérationnel et à la composition urbaine ; A. Zucchelli ; V 02, p6l
e 

Les cahiers du Développement urbain Durable 195 unil/ université de Lausanne
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négative. L'utilisation du terme de densité nécessite une détermination de la définition
implicite et permet de traiter de phénomènes variés : chaque spécialiste a sa définiticn de la
densité, selon des surfaces (nette, brute) et des critères (contenant, contenu)I0.
La densité peut se mesurer à differentes échelles : nationale, régionale, municipale, quartier,
etc. et correspond au nombre de logements, de personnes ou d'emplois dans un espace donné

. La densité calculée peut être brute ou nette, suivant la surface de référence choisie. « La
densité nette ne prend en compte que les surfaces des parcelles réellement occupées par
l'affectation donnée : emprise du bâti, espaces libres à l'intérieur de la parcelle ou de l'îlot,
voies de desserte inteme. La densité brute prend en compte l'ensemble du territoire considéré
sans exclusion : équipements collectifs (bâtis ou non), espaces verts, voirie principale et
infrastructuresll La densité urbaine peut s'apparenter à f intensité d'occupation d'un territoire
ou d'un secteur par le bâti (habitats, équipements), les populations et les végétations). Elle est
généralement exprimée par les formules suivantes :

2.2.1 Le Coefficient d'Occupation du Sol
ll représente le droit à construire, c'est le rapport entre le volume construit rapporté au
territoire par une hauteur moyenne des constructions occupant tout le territoire. Elle est
exprimée par la formule suivantel2

COS= volume cumulé des bâtiments (m') / surface du territoire urbain (mr)
(ll - 1) Ratti (2001) ; Ratti et al. (2003) ; Shashua-Bar et al. (2006) ; Gandemer (1976 et
1981) ; Panâo et al. (2008) ; Bensalm a (2012) ; Hazaltah (2007
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Figure 5 Densité énergétique U URBAINE

Source Op citEric charme

r0 Mariolle, 2007 (d'après Jezewski-Bec, (2006))
t.t . Comby, cours I Forme urbaine et Densité, de Vincent Fouchier
t2 2lRatti (2001) ; Ratti et al. (200i) ; Shashua-Bar et at. (2006) ; Gandemer (1976 et 1981) ; Panâo et al. (2008) ;

Bensalma (2012) ; Harzallah (2007)
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Le schéma montre le lien entre la
densité urbaine (exprimée par le COS) et la
densité énergétique U urbaine en remarque

que plus le cos est élever moins le bâti
consomme d'énergie donc la forme urbaine
joue un rôle important dans la
consommation d'énergie est qu'elle est

influencée par plusieurs facteurs comme
I'isolation et le vitragel3

Figure 6 Modulations morphologiques de la densité
Dans l'imaginaire collectif, la Source : Idem, Note Rapide, no 3g3,2005

densité assimilée à des formes

urbaines imposantes comme les tours ou les grands ensembles. En réalité, et comme le montre
le schéma ci-dessous, densité et forme urbaine ne sont pas liées. On peut obtenir une même

densité de logements avec une tour qu'avec un tissu de logements individuels. Un même COS
peut donc correspondre à differentes formes urbainesla.

2.2.2 Le Coefficient d'Emprise au Sol (ces)

Il est la surface au sol dont on dispose pour construire Appeler aussi la densité surfacique ou
densité bâtie, c'est le rapport entre I'emprise au sol des constructions et la surface du terrain du
projet. Il est bomé entre 0 et I et défini par la relation.ls

CES : surface cumulé de I'emprise au sol des bâtiments (m'?) / surface du tenitoire urbain
(m').... (II-2) Ratti (2001) ; Ratti et al. (2003) ;

Shashua-Bar et al. (2006) ; Gandemer (1976 et

1981) ; Panâo et al. (2008) ; Bensalma (2012) ;

Harzallah(2007)

It*ig'

§isp*r** Semi**ncsiltr* *onç*ntr*Ce schéma montre que Quelle que soit la
quantité que l'on mesure, il convient de ne pas

confondre forme et densité ce sont deux
choses différentes une densité équivalente
peux avoir différente configuration Donc forme,
organisation et densité sont des notions bien
distinctes à la densité qui n'est qu'un rapport
d'une quantité sur une surface la densité ne dit
rien sur I'organisation, ni les formesl6

:t,*
*|t

l1
T
il

Figure 7 Disposition spatiale et Densité,
Vincent Fouchier

Source Idem J. Comby

13 Eric charmes, La densification en débat par institut français d'urbanisme université paris est marne la vallée
ra Institut d'aménagement et d'urbanisme de I'Ile-de-France, « Appréhender la densité », Note Rapide, no 383,
2005

" Idem Ratti; Ratti et al. shashua-Bar et al. Gandemer; panâo et al. Bensalma ; Harzallah
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Ce schéma démontre qu'une même densité

exprimée par le rapport d'une même

surface bâtie sur une même superficie de

terrain peut aussi bien résulter d'un
bâtiment d'un niveau et d'une certaine

emprise au sol, que d'un bâtiment de deux

niveaux sur la moitié de l'emprise au sol,

ou de quatre niveaux sur le quart de

I'emprise au sollT

2.2.3 La densité perçue
La densité perçue reflète notre avis lors de

notre perception d'un espace bâti et la

qualité de cet espace. La densité des

grands ensembles est pourtant

beaucoup plus faible que celle des

quartiers anciens car I'trbanisme
moderne a proposé de créer des tours et

des barres justeurent pour lutter contre

l' insuffisance d'air et <1'ensoleillement

dans les quartiers anciens ; mais

I'urbanisme moderne n'a pas tenu ses

promesses car les quartiers anciens

avec leurs fortes densité, ont ture bonne

réputation et sont mieux valorisés ,

exemple les tissus haussmannierures

panni les tissus les plus denses elr

France même sil'appafiement

haussrnannien est le symbole des

grands Bourgeois comme on peut le

voir dans la figure suivante 18.

ffi§ #,3

ài

Figure 8 variation de la densité surfacique selon la
distribution verticale

Source : Idem J. Comby

Figure 9lrigure : Formes urtraines et den.sité

Source : Idem, Note Rapide, no 383,2005
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Une chose est sure, c'est que la perception de la densité n'a rien avoir avec sA rnesure
quantitative. Elle ne peut pas aussi nous donner des intbnnations sur la qualitrr rle I'espace ni
sur la densité de la population.

r7 Mémoire de fin de cycle master 2 sciencs de I'immobile unii,crsité paris ouest Nanterre la défense derisité el
forme urbaine vers une meilleur qualité de vie septenrbre 2013

rs La densification en débat Eric Charnies Insliittl ft'ançais cl'îu'banisme (Jni,ersité Paril;-Est l{arne-la
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2.3 L'ilot ouvert
L'îlot ouvert est un rassemblement de bâtiments autonomes et non identiques, autour

d'une rue traditionnelle. Les hauteurs des bâtiments sont limitées, mais non généralisées. Il
en est de même pour les façades, alignées, mais sans continuité d'une construction à
une autre.La mitoyenneté est évitée afin de créer des bâtiments aux expositions
multiples et de privilégier la création d'échappées visuelles au sein de l'îlot.le

2.3.1 Les trois âges de la ville
Portzamparc distingue trois âges urbains, qui sont caractérisés chacun par un type

d'îlot :

Tableau I : Les trois types d'îlots selon Christian de Portzamparc, source : élaboré par I'auteur

'9 Juli.r,. Bellégo Marion cazinJean-Baptiste Fournier,L'ILOT OUVERT DE CHRISTIAN DE PORTZAMPARC,
université de technologie compiegne

BIoc haussmannien

**.*1
1t I
r l u"-*,.'
'r1ît
I " l L*--*,'

Plan libre Bloc ouvert

Age I (ilot ftrmé) :A ,II (pas d:ilQt) Age III,(ilot ouvert)

!
l
i

Les rues sont fermées
et des bâtiments mitoyens sont
alignés le long de celles-ci.
Au milieu du l9ème

siècle,
révolutionne l'architecture
débutant les grandes

transformations de
Cellès-Ci doivcnt
d1àérer la ville, de

l:adæter .aùx
circulations qui s'amplifient.

De larges ayenues §ont
percées, longéès pai des arbres

et dès façades similaires
tout le long de la rue.

Le bloc Haussmannien
est,'ôaractéri§é par une

façade continue sur la rue et une
cour intérieure fermée

par exemple une

{1e02) .ou en

,êircUlation

Portzamparc définit la
période actuelle comme l'âge
III de la ville.

Il estime qu2un refus
de l'âge II a lieu suite à son
échec urbain, mais sans
régression vers l'âge I.

Ainsi on
vers une structure
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2.3.2 Les principes de I'ilot ouvert
/ l'ilot ouvert est caractérisé par

l'autonomie des bâtiments (les immeubles
ne sont pas mitoyens).

/ les constructions sont implantées
en bordure des voies publiques, mais des
ouvertures sont ménagées entre eux.

/ les hauteurs des bâtiments sont
variables.

/ des jardins privatifs occupent
l'intérieur de l'ilot jusqu'au bord des
voies.

/ la séparation entre les territoires
publics, la rue, le privé et les jardins est
claire.

f igure 10: ilot ouvert source Googte image

r' l'indépendance des bâtiments permet tout d'abord d'offrir aux logements, et aux
bureaux, des intérieurs d'ilots et a la rue, des ouvertures visuelles et I'entréé du soleil, de la
lumière, de I'air.

/ l'indépendance des bâtiments permet ensuite d'accueillir des bâtiments de
programmes, de volumes et de matériaux tous différents et de façon aléatoire.

2.3.3 Le règlement de I'ilot ouvert
r' Des bâtiments sont implantés en limite de l,espace public.
r' Latotalité des linéaires bâtis en limite de l'ilot doit être comprise entre 50 et70 yo de

Du périmètre total.

/ Ladisposition des bâtiments doit favoriser à la fois l'intimité et la transparence.
/ Des bâtiments sont implantés en limite de l'espace public avec des retraits imposés.
/ La distance entre les constructions doit être d'au moins 6 mètre.
r' La longueur d'un bâtiment ne peut en aucun cas dépasser 45m sans être interrompue

par une faille de 8 m minimum.
/ Sure le périmètre restant (entre 30% à 50% du périmètre total) environ la moitié doit

être laissé libre de toute construction, l'autre moitié pouvant être constituée des constructions
basses (entre R et R+l)

/ Le périmètre non bâti de construction sera constitué d'une séparation entre l'espace
privé et l'espace public .cette séparation d'une hauteur de 2 à 3 m pourra être un mur et une
clôture simple dans la continuité des façades.

r' Les constructions qui ne sont pas implantées en limite de l'ilot doivent être en retrait
d'au moins 10m par rapport à l'alignement et avoir une distance d'au moins 6 m avec les
autres bâtiments.

/ Ces règles d'implantation de bâtiment en bordure et en retrait de rue permettent
I'alternance de pleins et de vides au pour tour de l,ilot.

/ Les bâtiments ainsi positionnés constituent les parois de la rue.
/ Cette implantation permet l'ouverture du cæur de l'ilot à travers des percées

(construction basses et jardins).
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2.4 Le développement durable

Figure 11: Les piliers du développement durable

§Ource www.batnrj.com

2.4.1 Définition de développement durable

La notion de développement, implique une évolution, une amélioration par rapport à un
état de référence. La notion durable provoque l'idée de la possibilité de durer dans le temps.

L'association de deux mots peut être ainsi comprise comme une amélioration continuelle sur

le long terme. Par rapport à cette définition, celle du rapport Brundtland, << le développement

durable est le développement qui répond aux besoins du présent sons compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs >> insiste sur la question de l'équité
entre les générations, dans une vision temporelle. Laprésentation schématisée de cette notion,
quant à elle, positionne le développement durable àl'intersection des trois piliers
environnemental - sociol - économique. Ainsi, nous complétons cettenotion par un équilibre
et la transversalité de ces trois dimensions, en articulant des échelles spatiales et temporelles.
De tous ces éléments, le développement durable, dans notre vision, est un processus de

l'amélioration de l'état existant, équilibré et continuel de trois dimensions environnemental-
socialéconomique, ce processus de l'amélioration doit être mené dans une vision sur le long
terme, en assurant l'équité intergénérationnelle et en articulant les différentes échelles.20

2.4.2 Objectif de développement durable
L'objectif de développement durable est de définir des schémas viables qui concilient les trois
aspects économique, social, et écologique des activités humaines, La finalité du
développement durable est de trouver un équilibre cohérent et viable à long terme entre ces

trois enjeux.

20To UyenBui,L'intégration du développement durable dans les projets de quartier : le cas de la ville d'Hanoi,thèse pour
doctorat en Architecture ; présenté le 5 juillet 20l2.ENSA de Toulouse , P2
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Le développement durable a été inséré parmi les objectifs du millénaire pour le
développement fixés par l'ensemble des Etats membres de I'ONU.

2.5 L'habitat
Habitat comme concept : L'habitat, le concept le plus ancien de I'histoire de I'humanité,

a accompagné cette dernière à travers les lieux et les temps, en occupant des espaces et
prenant des formes, aussi variées, que la variété des repères qu'il se définit sous I'influence de
facteurs naturels, sociaux ou culturels. Depuis son plus lointain passé, I'homme a toujours
éprouvé un besoin de retrouver, àla fin de son labeur, un lieu de repos, lui procurant un peu
de confort, et un lieu de refuge, lui assurant également un abri contre tous les dangers. En
effet "l'instinct de peûnanence et de stabilité, se trouve tout au long de la branche évolutive à

laquelle se rattache notre espèce" (Mumford,l964). Ce lieu a évolué à travers I'histoire, et a
pris de différentes formes, tout en n'étant pas, forcément, fixe et unique

C'est un espace résidentiel et lieu d'activités privées de repos, de recréation, de travail et
de vie familiale avec leur prolongement d'activités publiques ou communautaires, d'échanges
sociaux et d'utilisation d'équipements et de Consommation de biens et de services Cette
définition de I'habitat est la plus opérationnelle, elle montre que I'habitat n'est pas uniquement
limité à la fonction loger ou abriter mais s'étend pour englober toutes les activités destinées à

assurer et à satisfaire les relations de l'être humain à son environnement2l

2.5.1 Dans le monde:
L'habitat s'est lentement élaboré au cours des siècles. Les constructions étaient réalisées avec
les techniques, les matériaux et les moyens locaux. Aujourd'hui les théories architecturales et
les techniques ont progressées et l'évolution de la construction agit de manière rapide et
irréversible. Entre 35 000 et l0 00 ans avant JC, les peuples vivaient en se déplaçant pour les

besoins de la chasse et vivaient dans des grottes trouvées au cours de leurs déplacements. Au
5ème millénaire, leurs déplacements étaient plus limités ils devenaient plus sédentaires. Ils
utilisaient alors des tentes et formaient un campement. Entre I 000 et 5 000 ans avant JC
l'homme adopte une nouvelle forme de vie, une évolution vers une certaine organisation, la
construction de la communauté. Ils deviennent producteurs, réalisent de la poterie et
délimitent un territoire fixe pour les premières constructions dites « en dur » (bois, torchis et
argile) et ces maisons sont souvent collées les unes aux autres, jumelées. En 700 avant JC les
premières constructions naissent, certaines avec des étages, murs en briques crues et
blanchies. Au moyen âge les paysans construisent eux-mêmes 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 fenêtres. Celles-ci apparaitront dès1400, àla renaissance les vitres
seront tenues par des baguettes de plomb agrémentées de lourds volets en bois. Les differents
habitats des differents pays du monde actuel.22

2t
Fouzia Meliouh&KheiraTabet Aoul, L'habitat : espace et repères conceptuels, Counier du Savoir, Novembre200l

22 
« Introduction a I'urbanisme opérationnel»: A. ZUCHELLI
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2.5.2 En Algérie :

L'homme préhistorique s'est adapté

progressivement, allant de structures primaires.

Constituées par des grottes jusqu'à l'élaboration
d'habitats plus évolués et fortement intégrés au

milieu et à la société Sous forme de l'habitat
traditionnelle algérienne , dans ses multiples
influence arabe, berbères et mauresque fait
partie de la typologie architecturale maghrébine

elle se caractérise par L'intégration a Figurel2 maison traditionnelle la casbah
l'environnement immédiat (intégration au site d'Alger source ww.wikipedia.corir

.au climat et intégration sociale) et l'utilisation
des matériaux locaux et des techniques appropriée et accessible

sous la domination frangaise :

La colonisation française a fortement modifié la typologie de I'habitat en Algérie
pendant ses

Années de colonisation. Selon leurs actions d'urbanisation on distingue 3 périodes :

-De 1830 à 1900 : La colonisation française a déstructuré la société algérienne dans sa

composition et son organisation, elle a rasé une grande partie du tissu urbain de nos villes
dont 900 maisons détruites dans la casbah d'Alger »

La reproduction du modèle Européen sur le niveau territorial, urbain et architectural.

-De 1900 à 1945 : la production de I'habitat
était à initiative privé. L'apparition d'un nouveau

style§éo mauresque) résultat d'une mixité
typologique entre architecture Européenne et

typologies locales.

-De 1945 à1962 : la colonisation française

s'intéresse à la construction en masse (plan de

Constantine) d'en faire un instrument
psychologique et politique visant à détoumer la

population et le développement du logement Figure 13 : Habitat à Bon Marché
collectif (HBM/HLM "') Source www.wikipedia.com

L'Algérie a constitué un laboratoire
d'expérimentation de nouvelles opérations d'habitat.Période Postcoloniale :

-En 1962 : Le départ massif de la population française a laissé derrière elle un parc

immobilier libre et très important, il a répondu au besoin immédiat de la population en

matière d'habitat urbain.

-Entre 1962 et 1978 t la politique volontariste de développement menée par l'état axe

sur I'industrialisation ce qui a accentué le phénomène de I'exode rurale que l'état viens corriger

t7
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par la mise en place d'un programme socioéconomique celui de la révolution agraire en 1973

et la prise en charge de la population rurale par la production du logement rural.

-Entre 1978 : la création du ministère de l'habitat pour prendre en charge des besoins en
habitat qui deviennent plus importante.

-Entre la fin de 1970 et le début des années 80: la forte immigration de population
rurale causé par une politique d'industrialisation ainsi la poussée démographique, ces facteurs
engendre une véritable crise à la quels les autorités ont répondu rapidemerrt par des

programmes de grande ensemble d'habitat urbain nommer les « Z.H.U.N ». (Zone habitat
urbaine nouvelle) Standardiser et non lié à la ville. Pour améliorer la qualité de la vie du
programme de construction d'habitat individuelle sous forme de lotissement accompagne la
réalisation de logement collectif de grande masse. Ces programmes sont implantés à la
périphérie des villes. A partir de 1986 L'abandon du régime socialiste et I'adoption du régime
libéral dont I'apparition du privé)

Les années 90 :

Dans ces années la production de I'habitat est caractérise par : I'ouverture de l'éventail
des procédures de financement pour le secteur publique pour répondre aux besoins de toutes

les couches sociales. L'Etat a adopté pour une nouvelle politique qui s'est traduite dès 1996,
par une approche de financement du logement, où I'Etat régulateur doit, se substituer
progressivement à l'Etat opérateur et monopolistique.

Cette nouvelle politique vise à développer et diversifier des segments d'offre de
logements pour les adapter aux niveaux de revenus des ménages.

Plus que le logement social locatif qui est destiné au ménages à faible revenu et les

logements promotionnels qui ont un cout élevé ont constitué le seul référentiel de la politique
de logement, d'autre formules tel que le logement social participatif ( LSP), la location - vente

et l'habitat rural qui sont destinés au couches sociales à moyens revenus ont apparue à la fin
des années 90 et début de I 'année2000 .

Aujourd'hui:

Les plus grands programmes de logements ont été lancé tel que le projet d'un million de

logements, il porte toujours le caractère de grands ensembles (IGH, AADL) à hauteur
importante dans le paysage urbain de nos villes algériennes.

Ces programmes restent toujours un produit standard qui ne porte aucune identité du
lieu ou une réflexion aux particularités climatiques du site. Ce n'est qu'en 2005 qu'un projet de

logements bioclimatiques dans le cadre du développement durable est démarré en

collaboration avec l'A.P.R.U.E(agence de promotion et de rationalisation de I'utilisation de

l'énergie) ; la convention porte sur la réalisation de 600 logements H .P.E. Réparties sur 11

willayas cette opération est nommée le programme Eco-Bat.
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2.5.3 La typologie de I'habitat :

a) Individuel :
I s'agit de l'abri d'une famille (maison
unifamiliale) disposant en général d'un espace

commun et d'un certain nombre d'espaces
privés, d'unjardin,23

Les avantages :

,/ Domaine strictement privé
'/ Rapport avec I'espace extérieur (nature)
{ Organisation intérieure autonome

Les inconvénients :

,/ Grande consommation du terrain à
bâtir

,/ Frais de construction, d'infrastructure
très élevés

./ Faible urbanité

./ Transport
,/ Piètresperformances énergétiques
'/ Mauvaises performances sociales
,/ Coût important

b) Semi collectif:
C'est un produit hybride et ambigu qui mélange
une approche individuelle et collective,
implique de travailler différentes dualités
comme ville-compagne, public privé, intérieur-
extérieur, minéral -végétal
L'habitat intermédiaire part de l'idée de donner
au logement collectif certains avantages de la
maison individuelle ou, inversement, de penser

le regroupement des logement individuels de

façon a approcher les densités et l'urbanité du
logement collectif2a.

Les caractéristiques de l'habitat semi
collectif

Il s'agit d'un ensemble d'habitation avec mitoyenneté verticale etlou horizontale ne
dépassant pas R+3 Une partie du logement bénéficie d'un espace privé extérieur, si possible

23 
CDU, janvie r 2oo2

'o L'histoire de l'habitat dans le monde vu par votre constructeur de maisons en Gironde
http://www.constructeur-maison-qironde.friasavoir/ histoire-de-lhabitat

Figure 14: habitat individuel
Source Google image

Figure l5 lotissement d'habitation individuelle

Source www.ecohabitat.fr
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Figure 16 habitat Semi collectif

Source www.allierhabitat.itnt.fr

ffir
ffi

h§- _%'

il
r

i:t

li

.r

sr

*'



sans vis-à-vis gênant et dans le prolongement direct du séjour (terrasse ou jardin de taille
comparable a la surface d'une pièce confortable) Les parties communes sont réduites et
conçues pour une gestion peu couteuse

1-La mitoyenneté : combiné, assemblé, superposé :

Dans cet exemple pris à Londres, la problématique de l'habitat intermédiaire a
demandé beaucoup de savoir faire aux concepteurs dans I'organisation du plan

masse pour individualisé les logements

2- La faible hauteur :

Construction ne dépassant pas R+3, I'habitat intermédiaire peut être conçu de
manière à apparaitre d'un gabarit qu'il ne l'est.

c) Collectd:
L'habitat collectif est l'habitat le plus dense, il
se trouve en général en zoîe urbaine, se

développe en hauteur au-delà de R+4 en

général, les espaces collectifs "espace de

stationnement, espace vert entourant les

immeubles, cages d'escaliers, ascenseurs..."

sont partagés par tous les habitants,

L'individualisation des espaces commence à

l'entrée de l'unité d'habitation .Elles se

présentent sons forme de grandes constructions

appelées immeuble sur une grande langueur, et

de plusieurs étages divisés en plusieurs

appartements de deux ou trois ou plusieurs

pièces2s.

Les avantages :

o Consommation économique du terrain à bâtir.
o Economie en ce qui concerne les frais pour la viabilité, les infrastructures

techniques et la gestion.
o Construction et installation technique simple.
o Assez d'aire et de lumière pour les logements.

Les inconvénients :

o L'homogénéité de toute la cellule.
o L'impossibilité de les adapter a des exigences différentes.
o Le manque de communication directe entre l'habitation et l'extérieure qui dans

la majorité des casn'est qu'un espace anonyme d'écartement entre les barres de
logement.

o Souvent le manque d'une qualité esthétique l'ensemble.

25 Lucie Bonnet, Histoire urbaine et politique du logement sociol en France, cours à I'Université de
technologie de Compiègne.
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Figure 17 Habitat a loyer modéré

Source Google image



2.6 éco-quartier
La notion d'éco-quartiers26 représente un concept intéressant qui cherche à dépasser la

vision moderniste et fonctionnelle de la ville. Le terme "éco-quartier" s'est

progressivement imposé dans le cadre des réflexions sur "l'urbanisme durable", avec pour
objectif de modifier l'aménagement et l'habitat des villes en raison de l'urgence écologique.
Depuis quelques années, ces expériences se sont multipliées de manière progressive dans les

pays européens et notamment en France. Ce développement est à l'origine de nombreux
débats autour de la déf,rnition et des critères d'un éco-quartier. Sur la base de la littérature
existante, nous allons en présenter differentes définitions scientifiques et institutionnelles.

2.6.1 Définition drun éco-quartier

Selon Boutaud(2009), un éco-quartier est une forme d'expérimentation urbanistique
initiée dès la fin du XXème siècle essentiellement dans les pays du nord et du centre de
l'Europe. La vocation de ces ensembles était de concrétiser, par des nouvelles formes, certains
principes environnementaux puis sociaux et économiques regroupés dans les années 1990-
2000 dans la notion de développement durable. Par ailleurs, Emelianoff(2010), spécialiste du
thème de la ville durable, pense que l'éco-quartier ne doit pas se contenter juste de l'aspect

morphologiques architectural lié à la forme et aux questions d'habitacles, mais doit
parallèlement servir de levier pour un changement de mode de vie basé sur une vision
commune du respect de I'environnement et de la solidarité sociale.

D'un point de vue chronologique, Boutaud(2O09)distingue trois générations
d'éco-quartiers, à savoir :

/ les proto-quartiers :

Apparus dans les années 60 à I'initiative de militants écologistes, ils diffèrent des projets
actuels par leurs petites tailles, souvent à caractère résidentiel et parleur dissémination loin
des villes. Ces opérations ont été observées principalement dans les pays germaniques.

/ les quartiers prototypes :

Ce sont des opérations portées par des initiatives publiques ,réalisées à la fin des années

80 et au début des années 90. Ils sont peu nombreux et circonscrits aux pays du nord de

l'Europe et aux pays germaniques (Fribourg, Malmô,Helsinki, Stockholm par exemple) ;

y' les quartiers types :

Ce sont des opérations développées depuis la fin des années l990jusqu'à aujourd'hui.
Ces quartiers ne dérogent pas au cadre réglementaire de I'urbanisme classique et moderne. Ils
sont très nombreux, principalement localisés dans les pays du nord de l'Europê, mais ils
apparaissent aussi désormais dans les pays du sud.

26Khaled Athamena .Modélisation et simulation des microclimats urbains : étude de l'impact de la morphologie urbaine
sur le confort dans les espaces extérieurs. Cas des éco quartiers, Thèse pour doctorat en architeCture présente le
I I I l0l20l2.L' école centrale de Nantes
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Le MEEDDATI0a hésité entre plusieurs termes, en commençant par utiliser le terme

proto-quartier pour désigner I'expérience de ce que pourrait être nos modes de vie futurs.

Aujourd'hui, il utilise le terme éco-quartier. Selon le ministère, un éco-quartier est une

opération d'aménagement durable exemplaire. Son rôle est de contribuer à améliorer la
qualité de vie en proposant des logements pour tous, tout en préservant les ressources et les

paysages naturels. Pour ce faire, un éco-quartier doit respecter les principes du développement

durable, à savoir :

/ Promouvoir une gestion responsable des ressources.
/ S'intégrer dans la ville existante et le territoire avoisinant.
/ Participer au dynamisme économique.
/ Proposer des logements pour tous et de tous types, participant au « vivre ensemble » et

à la mixité sociale.
/ Offrir les outils de concertation nécessaires pour une vision partagée dès la conception

du quartier avec les acteurs de l'aménagement et les habitants.

2.6.2 Thématique drun éco-quartier

Objectif

Densité urbain
Augmente le taux de la densité des bâtiments compacts toutes en

limitant l'étalement urbain.

Mixité sociale
et fonctionnelle

Mixité de tranche d'âge dans les logements par les simplexes pour
les petits familles et les duplexe pour les grandes familles .des logements
locatifs pour les étrangers et des logements sociaux dans tous les
quartiers

Création des lieux de travailles de différents types pour minimiser
le déplacement

Gestion
déchets

de Valorisation organique et énergétique de déchets avec tri à la
source; recyclage de déchets recyclés.

Gestion
d'énergie

Minimiser la consommation énergétique par I'application de
principes d'architecture bioclimatique et I'utilisation des énergies propres.

eaux
Gestion des Récupération et réutilisation des eaux pluviales et traitement

écologique des eaux usées.

Transport
mobilités

et

Utilisation de transport collectifs; l'auto partage, transport
écologique; minimiser le déplacement par la mixités fonctionnelle ;

utiliser le stationnement en sous-sol et en silo afin de minimiser les
stations surfaciques, avec I'utilisation de transport actifs tels que le
tramway.

La biodiversité
Prendre l'écosystème comme un outil essentiel dans la conception

architecturale et utilise I'espace vert comme un élément structurant dans
la vie sociale et urbain

Tableau 2 objectif d'éco-quartier
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2.7 Analyses d'exemples
Nous traiterons dans cette partie un exemple qui nous aide à

la conception d'un bâtiment basse consommation.

Logements collectifs barre BBC à Bordeaux, France

Wi4t
plus-pges

T] T

Fiche technique

Lieu : Bordeaux (France)
Architecte : Dauphins Architecture
AMO : Centre Technique BBC
BET structure : BatitectStructobois
BET thermique : Be. Vivien
Industriel Bois : Sippa Hazera
Coût : 1230 €, HT / m2 SHAB + « Pile » : 820 €

HT / m2 SHOB
Livraison :2010
Délais de travaille : 12 + 39 semaines + VRD et

aménagements

Qualité urbaine
- le système modulaire combine sur la parcelle une mixité des typologies d'habitat.
- les differentes volumétries de bâtiments (tour, barre, maisons en bande) s'articulent en

fonction du contexte urbain
- les espaces interstitiels accueillent des circulations piétonnes, des jardins privatifs et

collectifs
- ilot ouvert

QualitéArchitecturale
- la diversité programmatique (de l'appartementTl à la maison T5 triplex avec jardin et

solarium)est source de richesse volumétrique ausein du système modulaire
- composition verticale jardin / socle / plots enbois

- modularité des plans : module espace jour +module 2 chambres/sanitaires

- le système de « pile » externalise l'installationdes équipements (très ditïérents en

fonction dela commande), groupés dans le bâtiment destationnement
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Organigramme de logement

trrinripe d* cornroçiticn I

Légende
:::::::: *âltË afâà, I rm , flli§inâ

§èlo1'

@ chernn(e§

iiii':ii bg{ia , lû{ enâ3$e

J cammeræl do FftxiÉi!É

§§)iiffi tlalt carll*a r li*d t*tor / 9oLù€tss

Pl§n dËs NFljê8ut(

Ptan lt{asse

éçn : 1§8o

êcl"r : li1ü0{t

I H.I

TË r}1

',il
+i

La bane, en R+3, est scindée en trois circulations
verticales : l'escalier central distribue deux niveaux,

tandis que les deux ascenseurs latéraux desservent les

trois niveaux d'élévation pour l'ensemble du bâtiment.
Ahn de préserver une échelle humaine, un palier donne

accès à seulement deux logements (de type T2 et T3,

modulables en T5), offrant 18 logements pour les trois
niveaux d'élévation. Le rez-de-chaussée abrite

systématiquement les locaux collectifs (poubelles,

stockage, vélos, sanitaires), et peut ensuite recevoir des

logements etl ou des commerces de proximité, si la
situation urbaine y invite. Pour l'ensemble de la barre, le nombre de logements oscille entre

L8 et 22 logements, selon l'aménagement de la partie basse. Chaque logement, traversant, est

pourvu d'une loggia de 2,20 m, pièce supplémentaire utilisable comme terrasse l'été et

comme serre l'hiver. Par le biais du simple vitrage, l'air entre, et la loggia - opérant comme
un sas - le chauffe, puis le redistribue dans le logement par des filtres d'air, offrant un gain de

chaleur de 4 à 5 degrés en hiver. Des solariums installés sur le toit permettent un accès

extérieur collectif aux résidents

Qualitéd'usage

- RDC des immeubles réservés à des usagescollectifs (commerces, services...)
- lo gements traversant, généreusementouverts
- bonne articulation espacejour / espace nuit /espaces extérieurs
- tous les logements disposent de jardin,loggiaou jardin d'hiver
- circulations verticales non chauffees, éclairéeset ventilées naturellement.

n
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Programme Le Logement Collectif T3
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en maçonnerie béton pour réaliser le RDC et la structure des

étages

(Murs de refend et dalles de planchers). Les façades sont réalisées en ossature bois.

-plancher bas : dalle béton avec double isolation sous dalle et sous chape

-plancher sur extérieur ou sur locaux non chauffés, dalle béton avec double isolation

sous dalle (flocage) et sous chape.

- mur de façade : maçonnerie courante avec isolation collée par l'extérieure.
-mur de refend : béton banché non isolé.

-plancher haut : dalle béton avec isolation extérieure sous étanchéité.

-fenêtres et portes-fenêtres: menuiserie PVC double vitrage basse émissivité 411614 à

lame d'argon avec occultation par persiennes coulissante.

Caractéristique de I'installation technique :

Production de chauffage et d'ECS
pff chaudières individuelles à

condensation à micro-accumulation

raccordées sur des radiateurs

dimensionnées en basse température.

-production d'électricité par

panneaux photovoltaïques multi cristallins
orientés au sud avec une inclinaison par

rapport à l'horizontale de 30".

- ventilation des logements simple

flux hygroréglable de type B avec entrées

d'air dans les pièces principales et

extraction dans les pièces d'eau.
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3 Thématiqueénergétique

3.1 La consommation énergétique dans Ie bâtiment

3.1.1 Au niveau international :

Le bâtiment est le premier consommateur d'énergie dans le monde. Il représente entre3O

et 40%o de l'énergie globale consommée et plus de 40Yo des émissions de CO2 dans leMonde
selon A.Liebard et A.DeHerde

27 .Il représente exactement 36Yo de l'énergie fossile Consommée dans le monde dont
27,5oÂ dans le résidentiel et8,7oÂ dans le tertiaire selon leearth trends 2005 Atlas 200628.

Il est aussi responsable d'une large part des impacts environnementaux: 50% des

Ressources naturelles exploitées-45oÂ de la consommation totale d'énergie-4O% des déchets

Produits (hors déchets ménagers)-3O% des émissions de Gasà Effet de Serre(GES) et l6oÂDe

la consommation d'eau.

3.1.2 En Algérie :

Notre pays ne déroge pas à la règle et le bâtiment (résidentiel et tertiaire) est le
plusGrand consommateur d'énergie selon I'APRUE pour les données de 2007 avec un totalde

:47,62oÂ del'énergie finale consommée contre l9%opour l'industrie, 32Yopour leTransport et

6,6Yo pour l' agriculture.

3.2 Définitiond'efficacité énergétique
La notion d'effrcacité énergétique est de plus en plus présente lorsque I'on s'intéresse de

près aux milieux proches de I'environnement et de la gestion de l'énergie. Tout le monde en

parle, et émet une définition, propre à son usage.Mais que veut réellement dire ce terme,

employé autant par des gestionnaires que par des spécialistes du domaine 2e 
?

Il existe donc de plusieurs définitions à cette notion, nous ont retiendrons quelques-

u.res30 : C'est le rapport entre l'énergie directement utilisée (dite énergie utile) et l'énergie

consommée (en général supérieure du fait des pertes) (FFB, 2010).

L'efficacité énergétique c'est réduire à la source la quantité d'énergie nécessaire pour un

même service, mieux utilisé l'énergie à qualité de vie constante (Salomon, et al., 2004).

L'efficacité énergétique se définit comme une consommation en énergie moindre pour

le même service rendu. La notion d'efficacité énergétique est à distinguer de celle de

l'intensité énergétique, qui représente la quantité d'énergie consommée pour produire une

2TTraité d'architecture et d'urbanisme bioclimatiques. Op Cit
2tMelle sEouD S,AUDIT ENERGETIQUE DE BATIMENTS TERTIAIRES -Cas de trois bâtiments existants à Alger-

,Mémoire de magister, ECOLE POLYTECHNIQUE D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME,EPAU -Alger-, P27.
2e Mr. Khodla Mohamed el hadi, Évat-uertoN DE LA coNSoMMATIoN ÉNERGÉrrqur DES LoGEMENTS
A HAUTE PERFORMANCE ENERGETIQUE DE TAMANRASSET ET oPPoRTI.INITÉ o,uTIIIspR LES

SYSTEMES SOLAIRES, MEMOIRE DE MAGISTER,BLIDA, Juin 2013 ,Département de Mécanique,L,NIVERSITE
SAAD DAHLAB DE BLIDA, P22.

r0 Mr. BOURSAS Abderrahmane, ETUDE DE L',EFFICACITE ENERGETIQUE D',UN BATIMENT D'HABITATION
A L'ArDE D'UN LOGTCTEL DE STMULATION,MEMOIRE DE MAGTSTERE (2012-2013 ),

Département de génie climatique, Université Constantine I Faculté des sciences de l'ingénieur, P 68.
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quantité de PIB. Elle ne se confond pas non plus avec celle de sobriété énergétique. Cette
dernière est consensuelle si elle vise à éviter les gaspillages (De Béthencourt, et al., 20T3).

De ces trois définitions se dégage un point commun, l'efficacité énergétique vise à

réduire le rapport entre l'énergie utile et la consommation énergétique. On rajoutera le fait que
la performance énergétique et aussi à distinguer de la notion d'efficacité énergétique qui est

intimement liée à un objectif politique signifié en amont.

. dans cette notion Il existe deux types d'efficacité énergétique qui sont:

l-'clïïc nci té énugétiq uc
srtive touche ü la
régulation " la ge*tion de
l'ëRergie . lx danrotiqu*
et la gestion techniq.re du

Figure 18:Types d'efficacité énergétique, source étaboré par auteur

3.3 Efficacité énergétique dans Ie bâtiment
L'efficacité énergétique se réfère à la réduction de la consommation d'énergie sans

toutefois provoquer une diminution du niveau de confort ou de qualité de service dans les

bâtiments3l.

Le secteur du bâtiment, dont sa consommation énergétique représente plus de 40oÂ du
total de l'énergie, et il est responsable de 20Yo des émissions mondiales de gaz à effet de serre,

se positionne comme un acteur clé pour parvenir à résoudre les inquiétants défis à faire face.

Ce secteur pourrait bien être le seul qui offre des possibilités de progrès suffisamment fortes
pour répondre aux engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ces possibilités de progrès sont actuellement mieux identifiées qu'au cours des années

passées, les bâtiments peuvent utiliser plusieurs sources d'énergie, dont les énergies
renouvelables.

Le bâtiment peut être construit pour deux usages distincts : usage tertiaire (tels que

commerce, bureaux, enseignement, santé, etc.) et usage résidentiel (bâtiment d'habitation,
maison individuelle ou logement collectif).

Le cycle de vie du bâtiment se divise en plusieurs étapes, toutes engageant de

nombreuses professions et usagers, et ayant un impact direct ou indirect sur l'environnement:

3r L'efficacité énergétique dans le secteur résidentiel - une analyse des politiques des pays du Sud et de l'Est dc la
Méditerranée. Carole-Anne Sénit (Sciences Po, Iddri) 2007.
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production des matériaux, transport des matériaux, construction du bâtiment, utilisation du

bâtiment et déchets en fin de vie.

De nombreuses études et retours d'expériences ont montré que la diminution des

consommations énergétiques des bâtiments passe par une conception architecturale prenant en

compte la compacité du bâtiment et la gestion des apports solaires passifs, une sur-isolation de

l'enveloppe.

3.4 La réglementation thermique
Pour réduire durablement les dépenses énergétiques, le Grenelle de l'Environnement

définit un programme de réduction des consommations énergétiques des bâtiments32.

La réglementation thermique est un ensemble des règles à appliquer dans le domaine de

la constructionpour définir la performance énergétique des bâtiments.

La première réglementation en Europe, imposant une performance énergétique

minimale des constructions neuves, la Règlementation Thermique << RT », date de 1975 et est

consécutive au premier choc pétrolier. Les norrnes sont actualisées tous les 5 ans environ 33

La nouvelle réglementation thermique RT 2012 a été mise en place. Elle s'applique aux

constructions neuves, aux extensions et aux surélévations de bâtiments existants.

3.4.1 Adoption d'une réglementation thermique en Algérie

A partir de 2001, l'Algérie, pays exportateur de pétrole et de gaz, a mis en place une

stratégie nationale de maîtrise de l'énergie adaptée à un contexte d'économie de marché.

La mise en application de la loi gg.0g34 relative à la maîtrise de l'énergie dans le

secteur du bâtiment s'est concrétisée par la promulgationle 24 avril 2000 d'un décret exécutif
n'2000-90 portant réglementation thermique dans les bâtiments neufs. Celle-ci a pour objectif
f introduction de l'efficacité énergétique dans les bâtiments neufs à usage d'habitation et

autres et dans les parties de constructions réalisées comme extension des bâtiments existants.

Cette réglementation dont la finalité est le renforcement de la performance

énergétique globale du bâtiment, laisse ainsi de larges possibilités aux concepteurs et aux

maîtres d'ouvrage de choisir entre les performances thermiques globales du bâtiment aussi

bien dans le choix des matériaux que la conception du cadre bâti.

Pour sa part la loi de 2004 encourage la promotion des énergies nouvelles non
polluantes à l'instar de l'énergie solaire qui participe au développement durable tout en

préservant la conservation des énergies fossiles. L'objectif de la stratégie de développement

des énergies renouvelables en Algérie est d'arriver à atteindre, à l'horizon 2015, une part de

6Yo dans le bilan électrique national3s.

12 Mr. BoursasAbderrahmane , Etude De L'efficaciteEnergetique D'un Batiment D'habitation A L'aide D'un Logiciel De
Simulation ,Memoire De Magistere (2012-2013 ),Département De Génie Climatique, Université Constantine i Faculté Des
Sciences De L'ingénieur, P 35.

srMms Nait Nadiala RehabilitationEnergetique Dans Les Logements Collectifs Existants Cas Du Climat Semi Aride De
Constantine,Memoire Pour L'obtention Du Diplôme De Magistère, Soutenu Le20ll, Departement D'architecture Et
D'urbanisme, UniversiteMentouri De Constantine, P35.

ra Joumal Officiel De République Algérienne, << Loi No99-09 Du 28 Juillet 1999 Relative A La Maîtrise De L'energie»,
J.O.R.A., No5 l, 2 Août 1999, Alger, Algérie.

3s « Guide des énergies renouvelables Edition 2007 » page 32. [En ligne) www.cder.dz
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La mise en application de cette réglementation permettra d'après les estimations de

spécialistes de réduire les besoins calorifiques de nouveaux logements de l'ordre de 40oÂ pour
les besoins en chauffage et en climatisation. Cependant, sa mise en application effective
nécessitera notamment, sa vulgarisation auprès des bureaux d'études, des architectes et des
promoteurs à travers notamment des journées techniques dédiées à cet effet.

3.5 Définition de la performance énergétique
La performance énergétique d'un bâtiment correspond à la quantité d'énergie consommée (ou

estimée) pour répondre aux besoins de bon fonctionnement et de confort d'un bâtiment. Le calcul de la performance

Énergétique porte principalement sur les performances de chauffage, d'éclairage, d'eau chaude sanitaire, de systèmes de

refroidissement, de ventilation et d'alimentation des moteurs.

Un bâtiment performant sur le plan énergétique est un bâtiment qui consomme peu à confort et utilisation égale, et

qui fonctionne grâce à des systèmes d'efficacité énergétique optimisés et adaptés36.

3.6 Le certificat de perfonnance énergétique (certificat PEB)
Le certificat énergétique est un document officiel portant sur la performance énergétique d'un bâtiment (délivré en

Europe mais pas encore en Algérie). Il est exprimé sous forme d'une quantité de kWh par m,par an (la consommation du
bâtiment est exprimée en kilowattheure par mètre carré par an). Ce chiflre est complété d'un label, afin de visualiser
facilement cette performance.

Le certificat PEB évalue la Performance Énergétique des Bâtiments (PEB), dans des

conditions d'utilisation et de climat standardisées. La méthode de calcul applicable évalue la
performance de I'enveloppe du bâtiment (isolation thermique) et des systèmes (chauffage, eau

chaude sanitaire, ventilation...). Le certificat PEB exprime la
performance énergétique d'une unité PEB (maison

unifamiliale, appartement, ...) au moyen de plusieurs

indicateurs (classe énergétique, consommations totale &
spécifique d'énergie primaire, énergie renouvelable, CO2 ...)
et contient des recommandations d'amélioration

Le certificat PEB ne tient donc pas compte du
comportement de l'utilisateur. La consommation totale
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d'énergie primaire renseignée sur un certificat PEB differera Figure 19: classement
donc de la consommation réelle du bâtiment. Elle permet énergétique
cependant de comparer des bâtiments entre eux. source www.batnrj.com

La consommation totale renseignée est exprimée en kilowattheure par mètre caffé par
an (K'Wh/m'. an). Cette consommation est associée à un label de type A, B, C, D, E, F ou
Gafin de facilement visualiser cette performance soit:

/ du label A+/A indiquant une très bonne performance énergétique.
/ aulabel G indiquant une très mauvaise performance énergétique.

r6Livre blanc de I'Efficacité énergétique, Fevrier 2Oll.P29
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3.7 Labels d'efficacité
Le label est un marque spéciale conçue par une organisation publique ou privée

(syndicat professionnel, organisme parapublic, ministère, association...) pour identifier et
pour garantir soit l'origine d'un produit soit/et un niveau de qualité. Un label énergétique
répond bien évidemment à cette définition. Après obtention, une construction est donc certifié
avoir au minimum un certain niveau de performances en fonction du label et du type de
bâtiment. Par exemple, acquérir un logement labellisé HPE ou BBC, c'est bénéficier d'un
grand confort, été comme hiver... et d'une facture d'énergie minimale.

Les labels sont des indicateurs en termes de confort, de performance énergétique et de
respect de l'environnement, afin de réaliser des bâtiments à faibles consommation d'énergie,
Ils s'appuient sur des référentiels et sont soumis à des procédures d'audit et d'évaluation. Les
principaux labels -notamment européens- sont les suivants :( voire tableaux 34-35 annexe).

3.8 BBC (bâtiment basse consommation)

3.8.1 DéIinition:
Le bâtiment basse consommation (BBC) est défini par I'arrêté du 8 mai 2007 relatif au

contenu et aux conditions d'attribution du label «haute performance énergétiqre ,r37.

Appellation signifiant « Bâtiment de Basse Consommation » et qui désigne un ensemble
denormes applicables à une construction dont la consommation énergétique (chauffage,
éclairage,eau chaude, climatisation ...) se trouve considérablement réduite. Ces règles portent
notammentsur I'isolation du bâtiment, sa ventilation, l'étanchéité de I'air, son exposition à la
lumière du soleil(orientation au sud, grands vitrages, etc.)38.

Le niveau BBC est attribué aux bâtiments de logements neufs consommant auMaximum
50 kV/ heplm2 par an (à ajuster d'un facteur 0,8 à 1,5 selon l'altitude etlazone climatique).

Il impose de contrôler la perméabilité à l'air de laConstruction dans le but d'augmenter
la qualité de votre logement3e.

3.8.2 Les grands principes pour atteindre au niveau de BBC :
/ construire un bâtiment compact en tenant compte de son environnement
/ orienter les façades pour profiter des apports solaires et de l'éclairage naturel.
y' organiser les espaces intérieurs en conséquence
r' installer des protections pour préserver le confort d'été
/ isoler les parois et traiter l'ensemble des ponts thermiques
y' assurer une excellente maîtrise de l'étanchéité du bâtiment
y' ventiler pour garantir la qualité sanitaire de l'air et la pérennité du bâtiment utilisé les
énergies renouvelables pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

3,GUIDE AITFÆDF,BÂTIMENTS BASSE CoNSoMMATIoN
38issu 

de Droit-Finances(droit-hnances.commentcamarche.net), JUIN 2014
3e KHECHAREM Aymen , Modélisation thermique des bâtiments : Evaluation des principaux critères architecturaux sur

la qualité thermique des bâtiments, Master Design Global (2008-2009) ,Ecole de Nationale supérieure d'Architecture de
Nancy, Université Henri Poincaré, Nancy , P 8.
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4 Construction d'un modèIe d'analyse

4.1 Approche urbaine (approche typo-morphologique)

4.1.1 L'objectifd'analyse typo morphologique

La lecture typo- morphologique permet la compréhension des processus de formation et
de transformation des établissements humains, afin de pouvoir intervenir sur ces derniers.

Elle permet aussi de faire une évaluation critique de la forme des tissus et des
organismes urbains. « La typo morphologie est plus qu'un instrument de classification, de
lecture et de projetassions ; elle est une attitude qui permet de découvrir un aspect ordonnateur
de I'activité humaine. »ao

MURATORI propose de regarder la ville cornme étant une totalité à observer dans ces
différentes échelles: le territoire, la ville (l'organisme urbain), l'agrégat (le tissu ou encore le
quartier) et l'édifice. Selon cette approche, MURATORI expose deux niveaux de lecture ; le
premier, est l'observation du bâti, non comme un objet isolé, mais dans son rapport aux
espaces non bâti (la parcelle, la rue) ; le second niveau de lecture, consiste à observer et
étudier le groupement des parcelles qui amène à considérer la structuration caractéristique des
éléments du tissu selon leur emplacement dans l'organisme de la ville, selon la période de leur
formation et selon leurs croissances. A partir de cela, il tire trois leçons (ou lois) essentielles :

Le type de bâti ne se caractérise pas en dehors de son application concrète, c'est-à-dire
en dehors de son tissu construit.

Le tissu urbain à son tour ne se caractérise pas en dehors de son cadre, c'est-à-dire en
dehors de l'étude de l'ensemble de la structure urbaine.

L'étude d'une structure urbaine ne se conçoit que dans sa dimension historique car sa

réalité se fonde dans le temps par une succession de réactions et de croissances à partir d'un
état antérieur.al

4.1.2 Les différentes échelles d'analyse typo morphologique.
La méthode est constituée de quatre lectures (échelles) :

r' La bcture territoriale.
/ La lecture de l'organisme urbain.
/ La lecture du tissu urbain et de l'agré gat.La lecture de la typologie du bâti.

4.2 Approche énergétique
Cette approche détermine la notion des indicateurs énergétique, pour comprendre la

relation entre la forme bâtie et la consommation d'énergie.

40 Le Processus Evolutif de Villes Algériennes : un Phénomène de Nature Typologique, Thèse de Doctorat en science,
Dr. Q.HADJI, EPAU, p170.

.. 
o',Une Approche Morphologique de la Ville et du Territoire: Lecture de Florence, G.CANIGGIA, Institut Supérieur

d'Architecture Saint Luc Bruxelles, 1994, pl l.
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4.2.1 Défi nition d'Indicateur
Selon le dictionnaire environnement et développement durable"Un indicateur quantifie

et agrège des données qui peuvent être mesurées et surveillées pour déterminer si un
changement est en cours. Il permet de simplifier des phénomènes en nous aidant à

comprendre des réalités complexes. Ils sont sélectionnés pour fournir des informations sur le
fonctionnement d'un système spécifique, dans un but spécifique (aide à la gestion, aide à la
prise de décision, aide à la communication, etc.). Un processus de sélection s'impose dans le

choix des indicateurs pouvant être pertinents dans un contexte donné."

Ils peuvent prendre plusieurs formes:

/ Part des énergies renouvelables (l'électricité, charbon, Eà2, du bois) dans la
consommation énergétique : consommation en énergie renouvelable / consommation totale
en énergie.
/ Intensité énergétique : consommation en énergie d'un procédé / consommation totale

en énergie.
/ Taux de mobilisation énergétique : consommation globale / nombre d'unités produites

Il existe plusieurs type d'indicateurs dépend de plusieurs champs d'application et lier
par la suite aux plusieurs domaine, dans notre option en se base sur les indicateurs
énergétiques.

4.2.2 Caractérisation de la morphologie urbaine à travers des indicateurs

NIKOLOPOULOU, M. & al. (2004) a défini la morphologie urbaine comme étant la
forme tridimensionnelle d'un groupe de bâtiments ainsi que les espaces qu'il crée.

L'utilisation d'une gamme d'indicateurs de forme permet de faire des liens avec les

performances environnementales, exemple : l'influence de la géométrie des bâtiments sur

l'ensoleillement, le vent, ou le bruit dans un espace ouvert.42

Cette démarche propose une gamme
d'indicateurs basés principalement sur des
informations liés à la forme urbaine.Parmes
les différents indicateurs en se base
uniquement sur certains nombres d' entre eux
nous avons choisi :

compâêlté
-"é ÆË ..w' *; a'*r'Foanrê V=75Om,

a) La compacité
La compacité volumétrique est

le rapport des surfaces d'enveloppe
sur les volumes.Cf = A/V Elle est

décomposable en le produit d'un
facteur de forme et d'un facteur de

taillea3.

Figure 20:compacité

Source Cherqui (2005).

a2Mohamed DJAAFRI, forme urbaine, climat et énergie quels indicateurs et quels outils ?, mémoire magister,
présenté le 22 juin 2014 EPAU

ar Les villes et les formes, Serge Salat, Laboratoire des Morphologies Urbaines du CSTB. P505
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b) Volume Passif :
Le volume passif est défini comme celui
situé à moins de 6m de I'enveloppe, ce qui
permet l'éclairage et la ventilation
naturels de ce volume. C'est un paramètre

essentiel pour caractériser le potentiel
d'utilisation de systèmes passifs (éclairage

et ventilation naturels, apports solaires
passifs) dans les bâtiments. Le volume

passifprésente une corrélation inverse par
rapport au volume surfacique *oyenoo.

Figure 21 :volume passif

Source ScaleHierarchy, Urban Typologies and Energy

c) Ilot de chaleur urbain :
L'effet d'ilot de chaleur urbain est un

phénomène largement étudie dans le cadrede

la climatologie urbaine. Il est l'élément
principal du microclimat des villes. Il s'agit
d'une observation de températures élevées

en milieu urbain par rapport à celles
mesurées dans les espaces ruraux
environnants. L'effet d'ilot de chaleur est

alors défini comme l'élévation de

température localisée en milieu urbain par

rapport aux zones rurales voisines.as Figure 22: Evolution temporelle des températures
de l'air en milieu rural et péri-urbain.

Source TVTme CÉCU.E DE MUNCK

44 lbidem P 184.
o5 Stella Tsoka. Relations entre morphologie urbaine, microclimat et confort des piétons : application au cas des Eco

quartiers. Thèse de Master STEU .présenté le 2l septembre 201l. l"Ecole Supérieure d'Architecture de Nantes, I'Université
de Nantes.P3-4

a6Les villes et les formes :sur I'urbanisme durable, SERGE SALAT, laboratoirs des morphologies urbaines CSTB, 201l,
p203.

a^JJ

Passive volume

ï
Built vslume
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d) L'admittonce solaire :
L'admittance solaire compare quant à elle l'équivalente paroi Sud à la surface habitable,

ce qui permet de prendre en compte la profondeur du bâtiment et la possibilité réelle de faire
bénéficier l'intérieur de l'énergie dont profitent les parois.

L,admittance solaire se calcule de la manière suivant :46 4651=(ESiFeiCoi) / Stan

(XSiFeiCoi): somme des surfaces de façades (Si) pondérées par des coefficients de prospect
(Coi) et des coefficients d'orientation (Fei).

Shab : surface habitable.
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e) Porosité:
STEEMERS, K .A & STEANE, M.A (2004) soulignent que la porosité urbaine fait

référence au volume total d'air des creux urbains et leurs rapports avec le volume de la
canopée urbaine.

La porosité d'un quartier urbain est traduite par le rapport des volumes utiles ouverts à
I'ensemble des volumes du tissu urbain considéré, d'après ADOLPHE, L (2001). Il est évalué
en pourcentage et peut varier selon la nature du tissu urbain. Dans le cas d'un tissu ancien, la
porosité est très faible. Elle est inférieure à 10%o, alors que dans les quartiers urbains récents,
elle est plus élevée et peut dépasser les 3570.47

0 Prospect (Ratio H/L)
OKE, T.R. (1987) définit le prospect comme étant le rapport de la hauteur moyenne des

bâtiments d'une rue par sa largeur. Le prospect moyen permet simplement decaractériser
I'ensoleillement et la lumière disponible et des effets d'ombrage au sein d'un tissu hétérogène
donné. D'après OKE, T.R. (1987). Le calcul du prospect est donné par la formule suivante : 

48

P"I:H./L. [4

Hm : Hauteur moyenne de I'espace

Lm : la plus petite largeur de I'espace

, Source: ScaleHierarchy, Urban Typologies and Energy

4.2.3 Optimisation de la consommation d'énergie à l'échelle du bâtiment
La recherche d'un refuge a toujours été I'une des préoccupations principales de l'homme. De
la grotte à la maison contemporaine, l'habitation répond à un besoin fondamental de sécurité
et de protection à des phénomènes climatique. L'homme a toujours pu produire son propre
abri selon ses propres besoins et qui lui permet de pratiquer ses différentes activités
quotidiennes (cas de l'igloo des Eskimos, la tente des Indiens....) c'est ce qu'on appelle
habitat vemaculaire. L'énergie a toujours constitué une quête pour l'homme afin d'améliorer
son confort, La consommation d'énergie dans le secteur résidentiel en Algérie représente 35%o

de la consommation finale. L'Algérie a lancé un programme de 3 millions de logements en 15
ans cette rapidité d'urbanisation n'a pas permis d'introduire le souci énergétique mais face aux
problèmes de pollution et de gaz à effet de serre. Le développement humain s'est fait
parallèlement à la découverte de formes d'énergies nouvelles donc le problème posé aux
acteurs du secteur du bâtiment est d'élaborer des concepts de bâtiments à forte efficacité
énergétique et de disposer des outils d'évaluation visant à I'amélioration continue de ces
demier .

4TMohamed DJAAFIU, forme urbaine, climat et énergie qucls indicateurs et quels outils ?, mémoire magister, présenté le
22juin 2014 EPAU P 29-30
!8tbidom 

P 3l-327?ABID Mohamed,BENGAYoU Mohamed, LAMARI Mehd; Mémoire de Fi n d'Etude 0ption:
Architecture bioclimatique2 013-2014
rr Op cit ABtD Mohamed ,BENGAYOU Mohamed , LAMARI Mehd
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a) Orientation dtun bâtiment
Les pièces occupées en perrnanence sont orientées
plus au moins au sud, les chambres sont orientées
sud-est pour bénéficier des apports solaires le
matin et garder leur fraicheur en fin de journée, la
cuisine sera plutôt située au sud-ouest voire même
au nord pour éviter les surchauffes dues à la
préparation des platsae

nord

#-
tlNlti

§ud

b) compacité d,un bûtiment Figure 23: L'orientation d'un habitat

Source: op cit ABID Mohamed,

.La compacité d'un bâtiment est le rapport entre BENGAYoU Mohamed' LAMARI Mehd

son volume protégé (chauffé) et sa surface de
déperdition (l'enveloppe extérieure du bâtiment) :

C: V/A
. Le rapport inverse nommé facteur de compacité
ou coefficient de forme est également utilisé : Cf
: A./V
La compacité est donc meilleure lorsque le facteur
de compacité est le plus faibleso
Une partie de l'énergie consommée dans un
bâtiment est dissipée à travers des parois @uditiurselenb n@ithns[mitees

extérieures.
Le volume protégé (chauffe) nécessaire des Figure 24zLa forme compacte.
besoins en locaux du bâtiment selon sa destination Source: op cit ABID Mohamed, BENGAyOU
pour un volume protégé fixé (v) la réduction des Mohamed, LAMARI Mehd
surfaces de déperdition (A) permet de diminuer le
facteur de compacité (C0 d'un bâtiment, donc d'améliorer sa compacité (C) La compacité
d'un bâtiment dépend de :

. Sa forme : la sphère est idéale, le cube est une bonne solution

. Sa taille : pour une même forme, le facteur de compacité diminue avec la taille

. Ses caractéristiques de contact : les parois mitoyennes ne sont pas considérées comme des
surfaces de
39 déperdition, les maisons mitoyennes ainsi
que les immeubles à appartements de plusieurs 1'q>

étages ont une meilleure compacité. Plus un 0'i'

bâtiment est compact, plus il est facile û'8'

d'atteindre des performances énergétiques ,,,
élevées. Pour une même performance, les o.é§

épaisseurs d'isolant nécessaires sont moins
importantes. Les parois extérieures ont un coût L6'

économique et écologique important. Réduire o"!r

leur surface permet de diminuer les D"3$

4e ABID Mohamed ,BENGAYOU Mohamed , I

Figure 25: Variation du coefficient de forme
Source: op cit ABID Mohamed, BENGAYOU

Mohamed, LAMARI Mehd
Architecture bioclimatique20 13 -20 I 4
s0 

Op ,it ABID Mohamed ,BENGAYOU Mohamed, LAMARI Mehd
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déperditions, le coût et l'impact des bâtiments sur l'environnement

c) L'isolation
L'isolation thermique est un complément primordial
au bon fonctionnement d'un habitat. Le principe de
l'isolation est de poser, avec des matériaux ayant un
pouvoir conducteur le plus faible possible, une
barrière entre l'extérieur et l'intérieur entre le chaud
et le froid.
Des zones tampons aménagés sous forme d'espaces
peu ou non chauffés (garage, cellier) du côté nord se

comportent comme une isolation thermique et
diminuent les pertes de chaleursl

Figure 26:Les zones tampons.

Source: op cit ABID Mohamed,
BENGAYOU Mohamed, LAMARI Mehd

d) Les matériaux
Les matériaux utilisés sont respirant (non étanche). lls assurent la régulation de l'humidité,
contribuent au confort en empêchant les problèmes liés à celle-ci (condensation, moisissure,
concentration de polluants qui peuvent occasionner rhume à répétition, asthme, allergies...) tout en
assurant une meilleure régulation thermiq ues2

e) Lesfenêtres et vitrages
Les fenêtres apportent à la fois chaleur et lumière et permettent d'accumuler directement et très simplement
la chaleur en hiver. Leur disposition est étudiée en fonction de l'orientation et des pièces de façon à jouer à la
fois avec l'éclairage naturel, la chaleur et la fraicheur.
Ces ouvertures sont complétées (toujours à I'extérieur) por des protections mobiles : stores, volets, fixes :

ovoncées de toitures pour se protéger de l'opport de choleur et de lumière en été.
Avec l'utilisation de vitrages performants, les déperditions de chaleur par rapport à un simple vitrage standard,
sont réduits de plus de 30%s3

5 Approche climatique

5.1 Introduction
La ville évolue au sein d'un environnement « naturel )) avec lequel elle interagit en

permanence. Le climat fait partie intégrante de cet environnement.

L'approche climatique de la construction permis de répondre en partie aux besoins
humains de confort vis-à-vis d'un climat pas toujours clément. Il est constaté que les villes, en
plus d'être influencées par le climat, influent elles-mêmes sur celui-ci. Elles modifient ainsi
localement les paramètres climatiques.Pour répondre à la réflexion du rapport étroit qu'il faut
entretenir entre l'architecture et l'environnement, l'approche climatique est une réponse à la
mise en relation entre l'homme et sa capacité à la recherche du confort, son architecture, et le
climat. De ce fait, elle devient une dimension indispensable à la qualité de la construction.

" Idem ABID Mohamed,BENGAY0U Mohamed, LAMARI Mehd
52 ld"rn ABID Mohamed,BENGAYOU Mohamed, LAMARI Mehd

" Idem ABID Mohamed,BENGAYOU Mohamed, LAMARI Mehd
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Nous énumérerons les différents paramètres de conception de l'architecture climatique à
prendre en charge, à savoir l'implantation, la densité urbaine, la compacité architecturale,
L'orientation du bâtiment et des ouvertures, la ventilation... Enfin, nous préciserons que
l'architecture climatique nécessite un traitement spécifique des données météorologiques, elle
se préoccupe des paramètres qui conditionnent le bien être de l'habitant, c'est-à-dire que la
composition des solutions architecturales doit répondre à un résultat thermique voulu, qui
serait conforrne aux exigences de l'usager.

5.2 Définition de climat
Le climat est I'ensemble des conditions atmosphériques au-dessus d'un lieu. Pendant que

le temps est la combinaison des éléments suivant: la température, les précipitations et les

vents à un moment donné. Ces éléments sont appelés éléments du climat.

5.2.1 Relation architecture/climat
De tous temps, I'homme a essayé de tirer parti du climat pour gagner du confort et économiser
l'énergie dans son habitation. Aujourd'hui, des règles d'adaptation à I'environnement, à
l'architecture et aux climats permettent d'allier une tradition millénaire et des techniques de
pointe.
De nos jours, les exigences du confort augmentent et se multiplient de plus en plus et les
concepteurs semblent avoir négligé la fonction d'adapter le bâtiment au climat et la maîtrise
de
l'environnement intérieur et extérieur. Ils ont confié le soin à la technologie de créer un
environnement artifi ciel.
En considérant l'architecture dans une recherche d'intelligence, celle-ci doit créer elle-même,
par son enveloppe (forme, matériaux, répartition des ouvertures) et ses structures intérieures,
un microclimat confortable. L'architecture doit être étudiée en fonction du climat.
Aujourd'hui,
il faut réorganiser la relation entre I'architecture et son milieu, sous l'angle de la double
responsabilité : par rapport au milieu actuel et par rapport à celui des générations futures. En
d'autre terme, on doit adapter le bâtiment au climat et au mode de vie des futurs habitants, Car

un mauvais choix peut coûter très cher à long terme sur le plan énergétique.

37

Âl'LItma I

H abitat



5.2.2 Les éléments du climat

a) Ld tempéralure
La température est une grandeur dont les variations créent les sensations de chaleur et

de fraîcheur. La température de I'air se mesure à I'aide d'un thermomètre à mercure.
Le régime thermique d'un milieu est la variation des températures enregistrée en ce milieu.
L'amplitude thermique annuelle est la différence de température entre les mois les plus chauds
et les mois les plus froids au cours d'une année. La température varie avec les saisons,
l'altitude, la latitude et la proximité de la mer.

b) Rayonnement solaire
Le rayonnement solaire désigne l'ensemble des ondes électromagnétiques émises par le

Soleil. Il se compose donc d'ultraviolets, de la lumière visible, mais également d'ondes radio
en plus de rayons cosmiques.

c) Le vent
Le vent est I'air en mouvement ou l'agitation de I'air. Il est un déplacement de I'air des

zones de hautes pressions vers les zones de basses pressions.

Les principaux vents sont: l'alizé, le mistral, le typon, le harmattan, la mousson. La
direction du vent s'observe grâce au la girouette ou un manche à air.

d) Précipitation
La précipitation est la chute de l'eau contenue dans l'atmosphère au sol. Il existe

plusieurs formes de précipitations:

-La forme liquide (pluie)

-La formesolide (neige)

-La forme gazeuse (brouillard, rosée)

-Les pluies ont pour origine la vaporisation des eaux. La vaporisation étant la
transformation de l'eau en vapeur, cette vapeur se transforme en liquide au niveau de
I'atmosphère: C'est la condensation qui est la transformation de la vapeur d'eau à l'état liquide.
Quand l'atmosphère ne peut plus supporter les gouttelettes d'eau, elles tombent sous forme de
pluies: C'est le cycle de l'eau qui signifie que I'eau vient de la mer.

e) L'humidité
L'humidité est la vapeur d'eau contenue dans l'air. Dans notre atmosphère, l,eau est

omniprésente (même dans les déserts arides, il y a de I'humidité). L,air qui nous entoure
renferme toujours une proportion d'eau sous forme de vapeur ; on qualifie cet air "d,air
humide". En météorologie, il est important de connaître le taux d'humidité dans l'air : il nous
renseigne sur la possibilité de formation de nuages et de précipitations.

5.2.3 Les facteurs du climat
Le climat se définit comme l'ensemble des phénomènes météorologiques (température,

pression, précipitation) qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère à un point du globe.
Deux §pes de facteurs l'influence:
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Les facteurs cosmiques : L'atmosphère- Les mouvements de la terre (rotation,
révolution)- La latitude.

Les facteurs géographiques : Ils agissent sur une région bien précise de la planète. Il
s'agit de: Le relief- La végétation- Les courants marins sont parcourus par le courants chauds

et par des courant froids qui modifient le climat des côtes qu'ils baignent.

5.2.4 Les 'échelles de climatologie
Avant d'analyser les 'éléments du microclimat, il est important de mentionner les

Quatre differentes 'échelles d"étude en climatologie L"échelle global ou 'échelle "macro"
qui se situe en quelques 103 kilomètres loin de la surface terrestre qui correspond aux
phénomènes d'définitifs pour les principales variations climatiques et saisonnières.

L"échelle régional ou l"échelle "méso" qui se prolonge j usqu' 'a quelques centaines de
Kilomètres. Les reliefs et I'emplacement de la région par rapport aux déplacements d'air
affecte le climat 'à ce niveau.

L"échelle locale qui se prolonge'a quelques dizaines de kilomètres correspond aux
Changements climatiques régionaux crées par la présence d'une vallée et de la mer. C'est
l"échelle des modifications de régime du vent et des brises thermiques.

L"échelle microclimatique est limitée'à quelques centaines de mètres. C'est l"échelle
ou l'intervention de l'homme peut impacter les conséquences climatique
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III. CHAPITREANALYTIQUE



I Approche cognitive

1.1 Présentation cas d'etude
Selon Trumelet (1887), Blida est une ville crée au l6ème siècle. C'est une ville historiquement

très riche. Plusieurs civilisations y ont vécu et ont laissé des traces de leurs passages. Depuis, la

ville a subit des mutations qui ont ainsi perturbé son bon fonctionnement et qui ont contribué à sa

déstructuration et a son étalement urbain non contrôlé.

1.1.1 situation :

a) l'échelle du territoire
Situation de la ville de Blida :

Blida, chef-lieu de wilaya, est située au sud- ouest

d'Alger à 50 km de la capitale. Elle est située

à la bordure de la plaine de la Mitidja à22 km de

la mer. La ville de Blida s'est établie
exactement au contacte (région du Titteri) de la
montagne et de la plaine ; le cône de déjection

de I'oued El-Kébir place Blida à une altitude de

270m.

b) l'échelle régionale
Blida située en zone littorale, est limitée par :

,/ La wilaya de Médéa, l'Atlas,la montagne

de Chrèa et les Gorges de la Chiffa au sud.

'/ Les plaines de la wilaya d'Alger, la wilaya

de Tipaza et la wilaya de Boumerdes au

nord.

'/ La wilaya de Ain Defla à l'ouest.

'/ La wilaya de Bouira à I'est.

c) l'échelle communale

La commune de Blida entretient des

relations de voisinage directe avec

,/ Les communes de Oued-El-Alleug, Béni-
Mered et Béni-tamou au nord

,/ -Les communes de B<luarfa et Chréa au sud
,/ -La commune de Ouled-Yaich à l'est
./ -La commune de Chiffa à I'ouest

Figure 1 situation territoriale

source vrww.wikipedia.com

:*tt

Figure 3 situation communale

source www.wikipedia.com

Figure 2 situation régionale

source rvww.wikipedia.com

llsr-
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1.1.2 Accessibilité

La ville de Blida est accessible par:

RN 0l: relie Alger , Médéa
RN 29 :qui vient de l'Arba
RN 37 :qui vient de Chréa
RN 69 :qui vient de Koléa

1.1.3 données sismique !

La wilaya de Blida est classée en

zoîe II d'après le Règlement

Parasismique Algérien (RPA99

version2003), donc région à forte

activité sismique. Elle se situe au sud

du bassin sismogène de la Mitidja où

une importante faille active,

t.2 Données climatiques
Les températures moyennes varient

entre le maximum de 38 oC en

Juillet et le minimum de 1 "C en

Janvier et février.

I r,*o..r ixx m nm 
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Figure 4 Accessibilité source auteur

fond google earth

Figure 5 carte zonaige sismique source
http://www.structureparasismic.com

Figure 6 diagramme de la Température mensuelle

Source : meteonorm Y7.1.3.19872
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Les jours les Plus
éclairés sont enregistrés

durant la période de l'été.
Nous y relevons 338 heures

d'ensoleillement mensuel.

Concernant la période

d'hivers, le nombre d'heures

d'ensoleillement est égal à
149 heures. La durée

d'insolation varie entre le
minimum de cinq heures en

décembre et le maximum de

onze heures enjuillet.

L'irradiation du

rayonnement horizontal

direct atteint la valeur de165l

kV/h/m'par an. Sa moyenne

mensuelle maximale atteint

227 kV/h/m' pour le

rayonnement horizontal

direct au mois de juillet. Le

rayonnement horizontal

diffus a une valeur de 736

kV/ h lm2 par an. Sa

moyenne mensuelle

maximale atteint 9l kWh/m'z

en juin.

I1 pleut environs huit mois

sur douze, avec une quantité

mensuelle variable qui atteint

son maximum pendant la
saison d'hiver, où elle atteint

125 mm en décembre pour

huit joumées avec

précipitations, et 94,7 mm en

novembre pour seulement

cinq jours avec précipitations.

Figure 7 diagramme de la Durée d'insolation

Source : meteonorm V7.1.3.19872
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Figure 8 diagramme de Rayonnement mensuel

Source : meteonorm V7.1.3.19872

Figure 9 diagramme de la Précipitations

Source : meteonorm Y7.1.3.19872
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Sa moyenne annuelle

varie entre 48 et 93oÂ, elle

atteint son minimum
mensuel moyen de 40,8 Yo

en Juillet et son maximum

mensuel moyen de 94Yo en

Février, Mars et Avril.

La région de Blida

subit l'influence de vents

variant selon leur fréquence

et la saison. Nous notons Ia

présence de trois tYPes de

vents, les vents d'hivers,

dominants soufflent du côté

nord-ouest et véhiculent de

l'air froid ; les vents d'été les

plus dominants sont les

vents frais soufflant du côté

Nord-Est, sont fréquents

durant la période allant de

Juin à Août et enfin les vents,

venant du Sud, chaud et

moins fréquents.

Figure 10 diagramme de
Mfu

l'humidité

Source WeatherTool

JM
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Flgurc llt f;: Ventt dCImimnt d'hivcr â gtuche. et d'{td à drnile (§nurce Ëtmtt-
§ea&erTool)

Figure 11 Rose des Vents

source ecotect weather tool

synthèse :

D'après l'analyse climatique de la ville de blida et vu sa localisation au niveau du littoral sa

donne faveur a un climat méditerranéen qui se caractérise par ses longs étés chauds et secs.

Les hivers sont doux et humides. Ces résultats reçus après cette analyse nous obligent à

arriver à une architecture durable qui s'adapte à ces conditions climatiques afin d'assurer un

certain confort aux occ
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2 Approche analytique

2.1 Introduction
La ville est composée à travers un long processus continu, qui s'étend de sa formation

jusqu'à son état actuel, par une série de transformations, tantôt par stratification, et tantôt par

juxtaposition, générant souvent une entité hétéroclite, entrelacée, et difficile à distinguer. Pour

pouvoir l'appréhender, il est nécessaire de comprendre sa logique de formation et

transformation, qui remonte jusqu'au premier noyau installé sur un site vierge choisi.

Cependant, ce choix de site est soumis à une logique qui dépasse la simple considération

géographique ponctuelle, pour concerner tout le territoire environnant, tissant ainsi des liens

territoriaux avec un ensemble d'installations humaines, soumises à un seul schéma global,

cadencé et structuré par un principe historique d'installations / de déplacements, intimement

lié à la géographie.

« Caniggia » affirme qu'« Afin de comprendre la ville aujourd'hui; allons au-delà,

avec ordre, en corlmençant par le site et par la compréhension des raisons d'implantation de

la ville dans celui-ci, il convient d'examiner ceci à plus grande échelle qui est le territoire »l

2.2 Objectifs de la lecture territoriale
La lecture territoriale vise à identifier cette structure, afin de déterminer quels sont les

éléments structurants de la ville lors de sa formation, et comment ces éléments ont muté et

évolué, afin de saisir leur rôle dans le système urbain actuel. Chose qui est souvent impossible

si 1'on commence par l'état actuel. C'est pourquoi remonter à l'origine permettrait de la faire,

en saisissant les différentes phases des établissements humains, et le processus de mutation de

ses différentes composantes. La genèse des établissements dans le territoire suivra un

processus de formation, avec une occupation successive des espaces, en ajoutant à chaque

phase de nouveaux éléments, et où chaque phase sera la conséquence de l'état d'organisation

précédent, et la matrice du prochain développement.

« Caniggia » affirme que la lecture territoriale « permet de nous familiariser à l'analyse

des processus de formation et de transformation des établissements humains, et des relations

qui unissent leurs différents niveaux morphologiques : la pièce, l'édifice, le quartier, la ville,

le territoire.»2

Comment l'homme a commencé à structurer son territoire ?

Et quels sont les premiers éléments structurants créés par l'homme?

lc.Caniggia, « Composition et typologie du bâti de base
2Une Approche Morphologique de la Villc et du Tenitoire : Lecture de Florence, G.CANIGGIA, Institut Supérieur

d'Architecture Saint-Luc Bruxelles, 1994, pl l.
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2.3 Lecture territoriale

2.3.1 la morphologie du territoire
Le relief de la wilaya se compose principalement

d'une importante plaine (la Mitidja) ; ainsi que

d'une chaîne de montagnes au sud de la wilaya (

zone de l'Atlas Blidéen et Piémont). La plaine de

la Mitidja : un ensemble de terres très fertile et à

faibles pentes. La partie occidentale de cette plaine

a une altitude qui va en décroissant de sud vers le

Nord (150 mètres à 50 mètres). Les pentes sont

faibles, parfois nulles.

Lazone de l'Atlas Blidéen et le piémont : la

Le territoire de la wilaya de Blida est

découpé en 05 sous bassins versants

appartenant à02 grands bassins qui sont :

1- Le bassin versant du Mazafran Il
s'étend de Ahmeur El Ain à El Affroun à

la vertical e de Bouinan, d'une superficie

r-â[

o

N§ DETIA

IED&{

ffir-mrvrt
Srpo,r"rrg

btL'æLlSl

ffir..ç-*rpr-1

partie centrale de l'Atlas culmine à 1600 mètres. Figure 12 cadre physique de territoire
Les pentes très fortes (supérieures à 30%) sont de blida source http://www.crasc.dz

sujettes à une érosion intense, Là où la couverture

forestière fait défaut . Seul Ie piémont, d'altitude variant entre 200 et 600 mètres, présente des

conditions favorables à un développement agricole.

2.3.2 Réseau hydrograPhique
le territoire de Blida est traversée par plusieurs oueds

- Oued Chiffa -Oued Sidi El Kebir

- Oued Had -Oued Beni Azza

- Oued Abrar -Oued Belkhous

- Oued Mektta -Oued Yakhour

- Oued Mared -Oued Elkhemis

- Oued Ezirouane.

Figure 13: réseau hydrographique de territoire
de blida. Source http://www.crasc.dz

totale de I 912 km2. Il est subdivisé en trois sous bassins versants.

2- 2 -Lebassin versant d'EL harrach Il s'étend de Bouinan à Meftah,d'une superficie de

| 207 k{r|.Il est limité au nord par le Sahel et la mer, au sud par l'Atlas. L'ensemble de

ces sous bassins versants, présente UfI écoulement de direction sud-nord avec exutoires

vers la mer.

m§rErD[s
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2.4 Processus de structuration territoriale

PhaseL

L'homme commence par

emprunter le chemin qui relier

les sommets de montagnes

appelé parcours de crête

principale pour des raisons de

défense qui pouvait être suivi

en toutes saisons et ne

nécessitait pas de travaux

d'infrastructure ; car il ne

faillait ni traverser des cours

d'eaux ni descendre ou

remonter les versants d'une

vallée dans cette Phase le
parcours est l'unique structure

anthropique. Ce Parcours Part

de la montagne de chiffa Passant

par chrèa, sidi moussa et l'arabaa

Phase 2

Dans cette phase il Y a eu

l'apparition de hauts

promontoires qui sont non

permanentes, à la limite

provisoires ou saisonnières,

coincidents avec le début de

l'aptitude mentale et PhYsique

nécessaire pour associer d'une

manière permanente une aire

avec un type de Productivité
qui se relit au parcours de crête

principale par le Parcours de

crête secondaire Parmi ces

hauts promontoires nous avons

bouaarfa sidi el kbir, faroukha

Figure 14le parcoures Figure : le parcoures
Source: auteur

Fond : carte d'état-major

2 zLe pârcours de crête secondaire
Source: auteur

Font : carte d'état-major

Figure 15 Le parcours de contre crête
Source : Auteur

Fond : carte d'état-major

.:i..=,..::,M$
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Phase 3

du fond de vallée : elle est

caractérisé par un sYstème

d'oeuvres capables de

transformer l'assiette « naturelle

» d'un lieu à fin de le rendre

durablement productif grâce à

l'apparition de l'élevage et de

l'agriculture et les échanges

entre les agglomérations de hauts

promontoires reliées Par le

parcours de contre crête .Aussi le

Prolongement du Parcours de

crête secondaire donne naissance

à la ville de Blida et d'autre ville
comme mouzaia ,boufarik )

chiffa

Phase 4

Le parcours de contre crête

synthétique Permet d'atteindre

les fonds de vallées, il relit

entre les bas promontoires qui

se situent dans la Plaine Blida,

Mouzaia. Ce Parcours est

apparu par la manifestation

d'un système de sièges.

Centres d'échanges et

d'activités manufacturière

constitués de centres Proto-
urbains et urbains, à Partir de

centre de « marché » jusqu'aux

métropoles actuelles.

Figure 16 Le parcours de contre crête

Source Auteur Fond carte d'état-major

Figure 4 zLe parcours de contre crête synthétique
Source : auteur Fond carte d'état-major

47

L

. ,por*sts& tû*§ail§b

IHrrt rrllct*ori

tï #r.dËr§.$f§ dt {hdfr

r:
§

ii- i I lji'r_"i..1_..: "'::.. r:..._ 
:l: trr:ûr(rirrürFTrlrllalr i

L i,;., .i@Siri$i :xl,ix§&W
t+ It,rr*lrlr,till làtûdtIJ, :

.Ël

,
rÈ.:::,:,

":

.

:

P".' . 
'. 

', 
' 

', 't l.t - ,:"

l§qf p*$i»il{,irlN r*i"*rlrr trr!Àrg ;+t*n'j;i** fl

[ffiïm



Synthèse:
Après notre lecture sur les différentes phases d'implantation du territoire, on conclut que La

première phase correspond au nomadisme, la deuxième phase aux implantations des

agglomérations saisonnières, la troisième phase à l'agriculture et au pastoralisme et la

quatrième phase aux développements successifs

Avec le temps le chemin de crêtes principale a été abandonné par contre les chemins de

crêtes secondaire sont devenus la route nationale numéro L et37,le chemin de wilaya 62 et

le parcours de contre crête synthétique est devenu le chemin de wilaya 42 et 29

Blida est donc desservie par un réseau de communication très important par lequel elle est

liée à Alger, la capitale, et à l'ensemble des villes de Mitidja et des Wilayas limitrophes Elle

est en situation de contact entre : la plaine de la Mitidja, par ses terres riches à vocation

agricole à haut rendement et l'Atlas Blidéen. Les principaux accès à la ville se font par RN1

d'Alger Boufarik et Béni Mered RN4 d'Oran et Médéa, RN26 de Benitamou, RN37 de Chréa,

RN 42 reliant la ville à la wilaya de Tipaza la RN 29: elle assure l'échange entre le piémont

Figure 5les chemins persistants
Source Auteur
Fond Google earth
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2.5 La lecture diachronique (historique)

a) 1. La période pré ottomane (avant 1535)

D'après le colonel Trumelet, dans le voisinage

de Ètida vivaient des tribus berbères dont les

plus importantes étaient les Bèni-Khèlil à la

pl.in. (au Nord) et les Bèni-Salah dans la

montagne (au sud).

Dans le territoire de la ville actuelle n'existait

que deux villages, des fractions de la tribu de

Éeri-rnetlt, Celui de Hadjer Sidi Ali au Nord,

et celui des Ouleds Sultane plus au sud.

Blida a été fondée par I'ingénieur hydraulicien dit

marabout Sidi Ahmed El Kèbir, qui vint
s'installer

en 1 519 aux rives de I'oued Tabèrkachent
appelé aujourd'hui oued sidi El Kèbir, sa

première intervention fut de construire une

mosquée (la mosquée de Sidi El Kèbir), puis sa

était suivi d'un hammam (bain) et une

boulangerie.
-En 1533, un groupe de maures Andalous

chassé d'Espagne, s'installe à Blida avec la

protection de Sidi El Kèbir et le soutien du

pacha Kheireddine va restructurer cette entité

qui a tendance à devenir une ville dans la phase

suivante.

b) La période ottomane (1535-1830)

1-En1535: La ville s'étend vers le Nord en forme

d'éventail, avec I'apparition du premier mur

d'enceinte (rempares) avec les premières portes:

Bab Errahba, Bab El Sebt, Bab Khouikha' avec

les cimetières et les marchés à I'extérieur des

remparts.
2-Aprèsl535: L'extension des murs avec

I'apparition d'autres portes: Bab El Dzaft, Bab El

kébour, Bab Ezzaouia, puis la construction d'une

casbah (citadelle de défense) dans le sud-ouest de

la ville par les ottomans, pour leur protection

contre les tribus de la région (Beni Salah).

Figure 17 carte de Blida 1519.

Source: Doc A.N.A.T.Aout1999

,- 533 : El)ooue ânda loulse'

Figure lSFigure carte de Blida 1533

Source Doc A.N.A.T.Aoutl999

1519 (pré turque)

:

Figure lgcarte de Blida 1535.

Source Doc A.N.A.T.Aoutl999
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c) La période coloniale
1838 : les Français ont commencé

d'abord par I'installation militaire pour

surveiller la ville, trois camps furent
crées :

Camp supérieur de Joint ville (Zabana).

Camp inférieur de Mont ponciez (Ben

Boulaid).
Camp Dalmatie (Ouled Yaich).

1839-1841.' la ville intramuros fut envahie.

1842 : remplacement des anciens remparts

ottoman par un solide mur de Pierre
percé de portes très larges
Installation de : - hôtel de ville, Deux
tribunaux, Commissariat de Police,
Eglise catholique, Place d'arme (la
parade militaire)
Supposition d'une trame urbaine en

damier au labyrinthe des rues de la

ville et en travaillant des places et des

rues portiques, par application d'une loi
d'expropriation pour militaires et

publique.

Figure 20carte de Blida 1838.

Source (URBAB Ouledyaich)

,k

d*

Cela a entraîné et orienté la croissance rurale

de la ville de Blida vers le Nord-est de la

plaine en direction d'Alger

pour des raisons

économiques.

Figure 2lca,rte de Blida 1841

Source (URBAB OuledYaich)

{:"t}âîffi âs§§

Figure 22carte de Blida 1960

Source (URBAB Ouledyaich)
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C.4.RTX 2Sü$d) La période postindéPendance

Dans les premières années aPrès

l' indépendance, trois facteurs

essentiels ont contribués à la mise en

place d'une nouvelle Phase
d'urbanisme:
-Le mouvement de descente

montagne-plaine.
-Le départ de la colonie étrangère a

fait que la population libérée a pris

d'assaut leurs habitations.
-L'insuffisance de structures, et

I'absence des compétences
susceptible de continuer la
planification.
-Les données du recensement de

1966 nous relèvent un

bouleversement
dans la croissance démograPhique
ce qui aura un impact conséquent sur

le processus d'urbanisation.
Mais il y a eu des tentatives Pour

orienter et maîtriser I'urbanisation

anarchique et sPontanée des

populations comme I'aménagement

j:

Figure Z3carte de Blida 1960

Source (URBAB OuledYaich)

de nouveaux lotissements entre les parcours de

développement à l'échelle urbain qui mène vers Ouled Yaich, Beni Mered " 'etc'

e) Lesélémentsde

permanences

La classification des

perrnanences s'est faite selon

leurs degrés qui corresPondent à

l'ordre chronologique
Les éléments ù fort degré : sont

ceux qui en persistés dePuis

l' ép oque pr é c ol oni al es.

Les éléments à moYen degré :

sont ceux qui en Persistés dePuis

l'époque coloniales.

LI:ÛIND!:

lrkiêi$
l.Yhü i9!,

hbùrr:qc
LbG ilCl

trlièXa
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- Jardin patrice

lumaba
- Les cimetières
-Le marché
arabe
- La place
d'arme

-Tissu
historique

-Mosquées
el hanafi
et iben
saadoun
-El
hammams

-Oued sidi
el kbir
- Les
portes

- Jardin sidi
yakoub

- Théâtre
- Le camp
militaire

-Les axes

structurant
s-Les
boulevard
es sur la
périphérie

-Tissu
colonial
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Tableau I les éléments de permanence§

Les
systèmes
et
l'évaluati
on

Système
vratre

Système
parcellaire

.Système

bâti
Système des

espaces libres

A fort
de[ré

A moyen
degré
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Synthèse

la ville de blida a eu un développement très rapide à travers son histoire qui a fait apparaitre

un métissage de plusieurs tissus qui se juxtaposent et parfois s'opposent et ou se

superposent ; reflétant la volonté de chaque époque traduite par différentes façons

d'occupation de l'espace et illustre diverse valeurs interprétant les différentes pratiques

socio culturelle,religieuse et économique de chaque époque

l,':lutllrrE

l1

r
i :r:i l.i:f.lt:jii,il s'i:§ sX'l*llil:i:l

f 
m*,,E;H *r#æd irrplts i'r&iruri*lr;rr.:

ffi iir**mxrr.r*x*f;

Figure 24 carte de synthèse.

Source auteurs
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2.6 Lecturesynchronique

2.6.1 Système viaire :

a) Hiérarchisation des voies :

la hiérarchisation des voies se fait

selon :

./ (1 ) Axe suivant les canaux

d'irrigation elles se diffusent

sous forme d'éventail,

,/ (2 )Axes suivant la

topographie de la ville
Figure 25Hiérarchie des voies.

Source auteur.fond Google earth

ces axes se dérivent une hiérarchie des voies comme suite :

r: tt
::::]I

La voie principale qui est

la voie urbaine la Plus

importante

I

La voie secondaire qui

mène au quartier et reliées

aux voies principales

La voie tertiaire mène aux

immeubles et reliées aux

voies secondaire

b) les næuds :

a distinction des noeuds se

fait selon I'importance des

voies, par exemple les voies

principales englobent les

noeuds principaux et ainsi

de suite.

Figure 26les næuds.

Source auteur. fond Google earth

\ 'rll.:r$.]4,r

53

W



2.6.2 Système Parcellaire :

a) Classement des ilots :
Après avoir étudié le sYstème

parcellaire de la ville de Blida nous

sommes arrivés au classement

suivant le quel les petits ilots sont

concentrés vers le centre
(implantation historique) et les

grands ilots sont en PériPhérie
(implantation coloniale)

Les ilots de grandes tailles

48800-7600m2, les ilots de tailles

moyennes 7500-4500m2, les ilots

de petites tailles 4400-330m2

Figure 2TClassement des ilots dans le pos 01

Source auteur

b) Classement des Parcelles :

Dans cette partie nous avons abordé

le classement par choix dans chaque

tissu nous avons pris un échantillon

qui est ilots et nous avons classé les

parcelles qu'ils contiennent par taille

: il y a 3 catégories de Parcelles :

grande parcelle : 18*15 et L5*15 m,

moyenne parcelle : L5*L2 et \2*!2
m, petite parcelle : 72*9 et 9*9 m

Figure 2SClassement des parcelles rlans le pos 01

synthèse Source Auteur

Après cette études que nous avons

mené et d'après les documents cadastraux une conclusion nous vient a l'esprit, le parcellaire

de la ville de Blida est un parcellaire agraire qui a subi au fils du temps des transformations

et la majorité est devenu un parcellaire urbain

d.
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2.6.3 systéme bati

il représente toute les entités
construites qu'elle soit de nature

résidentielle ou bien équipement.
Après avoir étudié le système bâti de

la ville de Blida à travers ses

différentes époques on remarque une

variété et une évolution dans la

ÿpologie de I'habitat.
On trouve que dans la

période près truque et turque que

de l'habitat individuel non

identique de type maison a Patio
dont le gabarit dominat est RDC

,quelques maisons ont subi des

restructurations avec le temPs ,

aussi vers la fin I 'apparition d'un

nouveau typebazar dont le gabarit Figure 29les typologies. Source auteur

varie entre R+l - R+2 et RDC fond Google earth

avec des galeries occuper Par le

commerce jusqu'eu I'arrivée des colons 1839 donc la création de trois nouveau types :

création de deux habitation collectives barre dans le noyau historique de gabarit R+4 ; habitat

individuel non identique continu type villa de gabarit R+l dans la deuxième extension et la

période post coloniale on remarque l'apparitions d'habitat collectif continu bas et continue

haut due à la densité

démographique dont le

gabarit vari entre R+4 et R+9

par contre dans les

Année1980 le

développements est devenu

rapide sous relation claire

entres leur élément du tissu

avec l'apparition de l'habitat

individuel non identique dont

le gabarit vari entre RDC -
R+3

a) L'état du bâti :

est en relation avec le
processus historique, c'est-à-

dire que les constructions en

tissu andalouse et turque qu'est

i--Ë--r

tà- €Ë168 {II* fxnirl.

Figure 30 état du bâti §ource auteur

en mauvais état, ceux de moyen état datent de l'époque coloniale, ceux qui sont en bon état

datent de l'époque post- coloniale et actuelle.
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b) Les gabarits
-on remarque

dans l'étude de gabarit

que le centre

historique se

caractérise pæ une

volumétrie moyenne

c'est-à-dire le gabarit

important varie entre

R.D.C et R+2 et sa

donne une cohérence

qu'il faut la garder.

-la zonemilitaire

comprend trois types

de gabarits ,R*3 pour

la caserne ,R+2 et R+4

et plus pour les

résidences militaires

c) .les équipement :
d'après la grille

d'équipement on conclut qu'il
n'Ya pas un manque

d'équipement au niveau de

toutes les échelles ; la majorité

des bâtis sont aligné à la rue

avec le RDC occupé par le
commerce et les étages pour

l'habitation ;La concentration

des équipements est de 0.57

dans le noyau et 0.14 dans les

extensions

Figure 31 les gabarits. Source :auteur
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d) Style architectural
Bâti nos homogènes dans le noyau historique représenté par différents styles architecturaux :

arabo musulman apparaît par sa façade extérieure aveugle ,le style néo mauresque dans le

tissu turque représenté par axe de symétrie la couleur beige ; petite ouverture décoré par des

arcs et des colons. Le style néoclassique dans le tissu colonial caractérisé par la décoration

externe marquée par des colons et des arcades ; présence des ouvertures très larges ; forte

présence du balcon et la façade symétrie. Le style moderne représenté par La verticalité ; Le

rythme de décrochement ; la présence des couleurs ; Les grandes ouvertures

e) Les éléments architectoniques :
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2.6.4 Système des espaces libres :

Le système des espaces libres

est I'ensemble des parties non

construites de la forme urbaine

a) Types des espaces libres :
Après avoir étudié les espaces
libres de la ville de Blida nous
sommes arrivés à les classer dans

3 catégories, places publiques,
marchés et jardins comme le
montre la carte suivante.
D'après le PDAU le ratio est de 10

m2 par habitant d'espace vert ; en

appliquant ce résultat pour la
population de la commune de

Blida qu'est 167867 habitants en

fin 2010, on obtient un besoin en

matière d'espaces verts de :

167867x10:167.867
Ha

Figure 33 carte des espaces publiques

Source auteur.fond Google earth

Synthèse

D'après l'analyse faite, on peut conclure que la ville ancienne de Blida"Intra-muros" prése:rte un

caractère architectural et urbain plus ancien,résultant d'une stratification au cours de son histoire, d'ou

ce niveau de cohérence et cette continuité de son tissu.La ville "centre-ville" n'a pas encore atteint un

degré d'évolution saturé,d'où nécessité d'accentuer son évolution par :Une densification de son tissu

L'utilisation rationnelle de l'espace foncier existant, surtout que le noyau ancien offre des possibilités

de densification.C'est pourquoi une restructuration ou une réhabilitation s'avère nécessaire et

indispensable, en exploitant au maximum les potentialités existantes dans un souci d'amélioration des

conditions de vie pour tous et en gardant le caractère général de la ville de Blida.
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2.7 Analyse du site d'intervention :

2.7.1 Situation :

Notre site se situe au centre ville
de Blida dit quartier

BECOURT,iI se trouve au sud est

de la ville, plus exactement à la

zoîe périphérique du centre

historique de Blida qui faisant

partie du noyau historique Blida
qui reflète parfaitement son

importance et son caractère

historique. , il ce situe entre les

deux anciennes portes BAB
DZAIR et BAB A RRAHBA .

2.7.2 Accessibilité :

a) les Voies et la nature de la circulation:
On peut differencier 02 types de

voies selon la dimension et

l'importance:

,/ Une voie principale
c'est le boulevard Takarli,

avec une largeur de l0 m
et une grande longueur et

le flux est fort.

,/ Des voies secondaires

c la rue MEKKI nordine

avec une largeur de 6 m et

un flux moyen.

b) les næuds :

il se trouve entre deux næuds

importants de la ville :

BAB DZAIR Et BAB A RAHBA

Figure 34 situation du site d intervention

source auteur fond google earth

Figure 35 les voies et les næuds source auteur fond
google earth

Légende

Ivoie principal

Iysigsçsn6s11s

S lesnoeuds
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2.7.3 Analyse morphologique

a) Forme :
Le site a une forme trapézoïdale (Trapèze)

deux triangles et un rectangle

b) Superficie :

Il présente une surface del0473 m2

c) Orientation :

Le site est orienté est-ouest

d) Morphologie:
Le terrain se rapporte à la frange de la
plaine de la Mitidja en contact avec la zone

montagneuse del'Atlas Blidéen, cette

plaine présente au niveau du terrain une

topographie plane de 2 cÂ (faible).

2.7.4 l'environnement immédiat :

a) Entourage

L'environnement immédiat présente un
caractère globalement résidentiel (collectif
et individuel traditionnel) avec l'intégration
de commerces au niveau du RDC des

habitations appuyant une présence en force
de la fonction commerciale dans cette zone.

b) Gabarit

Le bâti se caractérise par un gabarit important
sur le boulevard TAKARLI, presque uniforme
avec une petite différenciation

Figure 37 I'environnement immédiat 7

SOufce auteur

ff

Figure 36 le gabarit source auteur

È
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2.7.5 Analyse climatique :

a) Les vents
Les vents dominants froide
viennent de la direction nord-
ouest, et les vents chaude en
venant de cote Nord- Est

b) L'ensoleillement:

ETE

2.7.6 Confort acoustique
Le site est entourée par une
vois principale et deux vois
secondaire bâtiment, ce qui
engendre des bruits
omniprésents

Figure 38 les vents dominants source auteur

Hiver

,/ Le terrain bénéficie d'un bon ensoleillement la majeure partie de l'année
,/ L'absences des zones ombrage.

Printemps/Automne

((('
(((

Nuisârcç Forta

Nui.";{nëS rTr$yenn§

Figure 39 confort acoustique source auteur

tr-e :3tt€

I*e :sitrer
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IV. CHAPITRE PROJET



I Approche du projet urbain

1.1 Les étapes d'élaboration du plan d'aménagement de site d'intervention

Etape I

Afin d' assurert la liaison et la
continuité entre le noyau et les

extensions de la ville par la

continuité nous avons

-prolongé les voies secondaire

(mécanique) sur I'horizontale
suivant l'axe périphérique (takarli

mahfoud), Des vois mécaniques à

la périphérie permet d'assurer la

sécurité

. perce. Relier la voie mécanique par

une voie piétonne pour encourager

le déplacement doux

Etape 2

L'espace bâti sera en périphérie de

l'ilot (alignement sur la vois

principale) ,Nous a avons composé

avec l'espace non batil' espace

public par I'occupation de la

périphérie de I'ilot (sur la vois

secondaire) afin de l'utiliser
comme espace de transition entre

les voies animés de noyau

historique et notre projet
rn)
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Etape 3

-Le bâti organiser en forme

"lJ" autour d'un jardin et ouvert

sur le grand I espace vert permet a

chaque logement une vue sur les

espace verts

-L'animation de cæur d'ilot par

des parcours en assurant la fluidité

Etape 4

-nous avons composé avec le
gabarit existant le long de le quel
se situe notre volume ce qui
fournira les conditions de lumière
suffrsante pour les constructions
résidentielles avoisinantes et une
combinaison plus harmonieuse
entre les nouveaux bâtiment et
I'existant .

Figure 3 etape 3

Figure 4 etape 4
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2 Approche du projet architecturale

2.1 Programme quantitatif
Le tableau suivant représente le programme spécif,rque qu'on a projeté dans notre bâtiment

33 m2

13 m2

12 m2

11 m2

6m2

Séjour + Cuisine
Chambre parents
Chambre (1)
Dégagement
S.D.B+W.C

F3
simplex x 28

27 m2

12 m2

17 m2

13.7 mz

12.8 m2

15 m2

8m2

Séjour
Cuisine
Chambre des parents
Chambre (1)
chambre (2)
Dégagement
S.D.B+V/.C

F4
Simplex x 28

37.3 m2

21.6 m2

16.3 m2

13 m2

18 m2

13.50 m2

8 m2-

Séjour + Cuisine
Chambre des parents

Chambre (1)
chambre (2)
chambre (3)
Dégagement
S.D.B+V/.C

F5
Simplex x 20

2008 m'Service

680 m'
1266 m2

Service
Commerce

850 m'zCommerce
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2.2 Genèse du projet

Dans cette partie, nous essayerons de décrire les différentes étapes par lesquelles notre travail
d'élaboration et de conception est passé afin d'aboutir au projet architectural

Etape I

-Suivant les règlements de
l'ilot ouvert qu'on a déjà cité
dans le deuxième chapitre
(linéarité, distance entre les
bâtiments) et l'étude de la
vitesse des vents, nous avons
fait des percées sur notre
deux forme pour :

-profiter de vent frais en été

et éviter le risque de turbulent
au cæur d'ilot.

-Suivant la logique
d'orientation et la course du
soleil, les gabarits ont été

pensé de façon à ce que tous
les bâtiments puissent

bénéfi cier de I'ensoleillement
pendant lajournée.

Etaoe2

-suivant la course du soleil on
a fait une Soustraction des

volumes latéraux pour
optimiser l'ensoleillement et
assurer une bonne ventilation
naturelle sur tout le volume et
en deuxième lieu en faire des

terrasse accessible destinée à

recevoir de la végétation et
cela afin de créer un micro
climat pour les espaces qui en

bénéficie.

1
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Etape 3

Choix et marquage des accès selon la hiérarchisation des voies pour chaque fonction qui
constitue le bâtiment .ce qui induit trois accès :

2.3 description du projet
Le projet est des bâtiments mixtes a basse consommation (BBC), celui-ci occupe deux
fonctions, la première fonction comprend les trois premiers niveaux qui englobent les activités
de service, La seconde fonction se définit en plusieurs typologies d'appartements (F5, F3 et
enF4simplex,) .

2.3.1 PIan de masse
Bâti
L'espace bâti comprend tout ce

qui est espaces habitable. C'est le
volume en lui-même celui-ci s'élève en

R+10, implanté suivant les principes de

l'ilot ouvert et limité par I'intersection
des voies

Non Bâti
L'espace non bâti comprend

tout ce qui est espaces verts et
aménagement urbain

Figure 5: Plan de masse du projet

2,3.2 plans
Dans notre projet la structuration des plans résulte tout naturellement de la prise en

compte des différents facteurs énergétique (La distribution des espaces intérieur s'est faite
suivant des logiques d'architecture bioclimatique) Enfin on a séparées les parties calmes et les
parties dynamiques .donc on a opté a des séparations franches entre la partie jour et nuit

Accès
service

Accès
serylces

Accès
commerce
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Figure 6:plan RDC

Figure 7:plan R+2
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légende

W circulation
vertical

f LogementFs

]L):,;;É Loeement fq

I Log.*.nt F3

Figure 9:plan de R+3 à R+10
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Figure 11:la distribution des espaces F4.F3
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2.3.3 Coupe

Figure 13 Structure en
béton source google image

Légende

W Circulationvertical

ffi| (irculationhorizontal

I Farkins

Figure 12 coupe AAr

2.3.4 structure
La structure est considérée comme le squelette du bâtiment.

-Nous avons opté pour une structure auto-stable en poteaux poutres en béton armé avec
des planchers à corps creux et des dalles pleines.

Figure 14Schéma explicatif du système poteau-poutre
sou rce: http:i/rakesh rana.website

Longugur do
l€ Portéô
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2.3.5 Façades

a) Composition des façades

Le principe général de la composition
des façades dans le projet est basé sur les

expressions suivantes :

§îîîffi§ Le soubassement(service * commerce)
ffi

' Le corps (réservé à l'habitat).

Ajout d'ouvertures sous forme de variantes

des barres verticales et horizontales toute en

respectant la logique d'orientation et la

distribution des espaces intérieurs dans un

but d'optimiser d'ensoleillement, d'éclairage
naturel et de garantir une bonne ventilation
naturelle .donc on a porté à ces ouvertures un

intérêt particulier quant à leur disposition et

leur dimensionnement pour améliorer et non

aggravé le confort attendu.

si le captage de la chaleur par le vitrage sud

des fenêtres et recherché en hiver, il est par

contre, nécessaire de se prémunir des

surchauffes de l'été,

Pour cela on a opté à protéger orienter en

pleine sud par des

des balcon et des elements horizenta les brise

soleil qui vont brisé les rayons solaire direct.

Et de protéger les fenêtres de tout contact

avec le soleil et

Figure 15 composition des façades

Figure 17 perceptive
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Figure 16 façade sud
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Moucharabieh style arabo- mauresque
Afin d'assuré homogénéité entre le projet et le style architecturale du noyau coloniale on a
utilisé l'élément architectonique le plus évalué (l'arc)sur les fenêtres la façade qui donne vers
le noyau historique (mixité des façades) avec l'utilisation de la moucharabieh éléments
répétitif sur les façades

Figure 19 façade ouest

Figure 18 façade est

70

-

:i
::if l

t

!
,l

.b
F.i i*(trLi

.ffi
:::::s..!j.irll

:r+§.r; TIIF!

til,:.
§l
r§lH

rà§
§

,-::t:

ri lii

,it:l

§§m

:

:*

i7.fllr

rI
T

tl

&1rt i
§
,e

:§T

§t

&

§

:r
I

H

t
:



2.3.6 Les stratèges durables utilisé

a) Les terrasses végétalistes :

Le principe des terrasses végétalistes est
de redonner en hauteur la surface plantée
que l'on a prise au sol. La végétation
renforce I'isolation thermique et acoustique
des toitures et prolongent la durée de vie
de la couverture en limitant la température
de surface.

Démarche environnementale :
Elle diminue la consommation énergétique
grâce à de meilleures performances
thermiques.

Les végétaux filtrent naturellement la
poussière et régulent I'humidité du
microclimat;

En cas de fortes précipitations, les toitures végétalistes retiennent 70% à 90% de
l'eau de pluie, retardant son évacuationa

b) Récupération des eaux pluviales :

La récupération d'eau de

pluie consiste en un système de

collecte et de stockage de I'eau

pluviale dans la perspective d'une

utilisation ultérieure. La mise en

place d'une installation spécifique,
qui peut varier dans sa complexité
suivant I'utilisation finale, est

nécessaire à la satisfaction de cet

ob.1ectrt."

Figure 21 système de récupération des eaux pluviale s

source. www.azimut-solaire.fr

4 https://fr.wikipedia.org/wiki/Toiture_v%C3%A9g%C3%Agtale#cite_note-APJ-l
5https ://fr. w ikipedia. orÿwi ki/ R%C3% Ag clpoÂC3Yo Agr ation _de _loÂ27eau_dejluie

7t

Figure 20 Coupe sur une terrasse végétale
sou rce http z I I zimerfrei.co m

Etandàiti rÉsislanb à la [?s

Pae.vapeur

[lênunt

1$ xéxer',rir *hau de pluie

$ nttle

O C§lldrit€ §b§piration de l'eau

Q l;imer*atloa cis points d'eau

O P*næ <ie *rpression

$ 'luyar.r d*,drainary

$ c*''as;r;";"o

ded'eau pluie



c) Panneaux solaire photovoltaïque

Récupère l'énergie solaire pour la
transformer en électricité

Fonctionnement : Ces panneaux

sont composés se cellules qui
captent la lumière du soleil. Sous

I'effet de cette lumière, le silicium,
un matériau conducteur contenu

dans chaque cellule du panneau,

libère des électrons pour créer un
courant électrique continu. Un
onduleur transforme le courant

continu ainsi obtenu en courant

alternatit'

Figure 22 panneaux solaire photovoltaique

§Ource http ://www.eco-conduite-attitude.com

Figure 23 puits canadien

source http ://www.lemoniteur.fr

BffiË

d) Puits canadien :

Un échangeur air-sol (également

connu sous les noms de puits
canadien, puits provençal ou
encore, plus récemment, puits

climatique) est

un échangeur géothermique à très

basse énergie utilisé pour rafraîchir
ou réchauffer I'air ventilé dans un
bâtiment. Ce type d'échangeur est

notamment utitisé dans I'habitat passif.T

e) Gestion des déchets:

On équipe les cuisines de bacs à 4
compartiments : velre, plastique, emballage
et déchets biodégradable.
- Les éviers sont équipés de broyeur de déchets.
- Des locaux à poubelle sont aménagés a
proximité et disposé d'une manière stratégique
afin de faciliter leurs collectes et minimiser le
trajet du camion de ramassage.
Ces locaux sont ventilés, protégés du soleil,
disposes d'un point d'eau et une évacuation
pour faciliter le nettoyage, et clôturés pour éviter

6 https://fr.wikipedia.orÿwiki/%C3%Sgnergie_solaire_photovoltaoÂC3oÂAFque
Thttps ://fr . wikipedia. org/wi ki/ oÂC3%89 ctrangeur_air-soi
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Figure 24 broyeur de déchets

source http//rvww.abcd-broyeur.com/
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l'intrusion des animaux.

Figure 25 Trie des déchets

source http ://leplus.nouvelobs.com

Figure 26Trie des déchets au niveau du
logement

source http ://leplus.nouvelobs.com

3 Approche énergétique
Pourquoi la simulation thermique dynamique ?

La simulation thermique dynamique permet de faire « vivre virtuellement » le bâtiment sur

une année entière, afin d'étudier son comportement prévisionnel pour des résultats proches de

la réalité.La simulation thermique dynamique simule au pas de temps horaire le métabolisme

du bâtiment en fonction de la météo, de I'occupation des locaux,... Au final, on accède aux

températures, aux besoins de chauffage/climatisation, aux apports solaires...heure par heure

dans les différentes zones prédéfinies du bâtiment. La STD permet de prendre en compte

I'inertie thermique du bâtiment, les ponts thermiques, le comportement des usagers, la

stratégie de régulation et de mener les études de sensibilités afferentes. La STD permet donc

d'identifier et de quantifier I'impact des differentes fuites énergétiques (ponts thermiques,

infiltration, ventilation...) afin de valider les concepts et solutions techniques retenues.

Une STD est nécessaire en phase de conception d'un projet de construction,af,n de

Les outils disponibles sur le marché sont nombreux, les plus répandus sont : COMFIE-
PLEADES, ECOTECT, TRANSYS, TAS, ...

3.1 Pléiades * Comfie
Pléiades+Comfie est un outil de simulation thermique

dynamique a été développé depuis plus de 15 ans par le

Centre d'Énergétique de l'école des Mines de Paris en

collaboration avec lzuba Energies. Il permet notamment

de déterminer des besoins de chauffage et de

refroidissement, et de définir des niveaux d'inconfort
grâce à une

Figure 27 z lnlerface du logiciel Confïe-Pléiades

Source http://www.izuba.fr
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3.2 Simulation thermique du bâtiment

3.2.1 Conception du plan et définir les zone termique sur Ie logiciel
Alcyone

Figure 28 vue en 3D

Figure 29plan d'etage sur alcyone

3.2.2 Ddéfinition de la composition des parois, planchers et toitures

la

Tableau 2 paroi interieur

om

Tableau 3 plancher bas et haut
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extedeur

Complément

kq,/nt R
Placoplake BA l 0 '1.0 0.030.33
Polÿstÿrène ext,udé

PlàÇoplatre BA 10 E 1.0
0.03
0.33

2.76

0.03

Totèl 10.0 I9 2.A2

Cmposats m kc/rÊ
'1.0Mortier ?0 1.15 0.01

brique ordinaire

M

Ê- 1 4.0 0 0.67 o.21

E 5.0 0 0.01 5.20lame d'air de mr
ordinaire E 9.0 0 0.43 0.21

Placoplahe BA 1 0 E 1.0 0.33 0.03

Total 30.0 5.66

ComDosants cm !" R
Carrelage 115 1.70 o.03

5.OPolystyrène extrudé M ? o.û3 't.72
BÉton lourd M 5.O 115 1.75 o.o3

E 1Ë.0 104 o.09 1.77hourdis 16
Lame d'air 18 E 1e.o o o.o3 6.87
Placoplatre BA 1O E 't.o s o.33 o.03

Tot= 50.o 34, 10.45
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Nom

3.2.3 Définition de la menuiserie

Tableau 5 fenêtres Tableau 4 portes fenêtres

Tableau 6 portes

3.2.4 Résultats de la simulation

Tableau 7 Résultat annuel de la simulation

Les besoins annuels des bâtiments sont de 11106 kwh, ceux-ci seront divisés par la

surface de l'étage qui est de 270m2 pour obtenir les résultats de
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Synthèse

Les besoins majeures d'un bâtiment sont
généralement ceux du chauffage ainsi que
de la climatisation, dans notre cas, ils
constituent un chiffre de 37.47. D'autres
consommation journalières peuvent
s'additionner mais ne devraient pas

franchir le cap de 50 kV/h/m2lan, de ce

fait, on déduira que notre objectif
principal a été atteint et nous pouvons
donc certifier notre bâtiment à basse
consommation.

Consomation ênergetigue en k\A/h/m2lan

151 - 230 D

Figure 30 classification de notre
batiment

Installation du système PV
Les panneaux PV utilisé sont des PV

Monocristallin (lm'?de surface pour un

module)

d'une puissance de 200W. Les

panneaux sont orienté vers le sud avec

une inclinaison de 45oÂ.

srctrAtua l-@lvo,A O
n 2t\,,/ Pÿ

Après avoir obtenu le besoin annuel

énergétique sans utilisé le système PV

on va la calculé le besoin énergétique

après I'adaptation de cette stratégie

active.

à l'aide du logiciel HOMER.
-besoin énergétique des Figure 3lPourcentage de l'énergie produite

logements total : 37.47kwhlm'lan par le système

-Energie produite par le système PY : 6lYo donc 37.47*0.61:22.45kwUm2lan
-besoin énergétique des logements du réseau : 39Yo donc

37 .47 * O.3g:1 4.35kwh/m2lan
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- 
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ll tl I l,l
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51-90

91 - 151

23it..* 33O E-\

331 - 451 r )
!
./

3.2.5 Calcul de besoin énergétique après avoir adapte Ia stratégie active :

ldd{PE tx)7.93
ta.H mt: I 023ùtS
0Fd;0h 312.711/r

. ocnry. .v+
Rrütfüli û6ût



4 Conclusion générale
Le travail présent dans ce mémoire est une contribution modeste à la recherche conceptuelle

de l'habitat qui cherche à profiter des potentiels naturels, spatiales que recèle cette ville et des

éléments offerts par le climat et qui peuvent être utilisés comme sources d'énergie (chaleur,

vent, lumière, éclairage) et tous cela dans une démarche de développement durable.

Dans [e contexte urbanistique, le projet a été intégré en respectant et en prenant en compte les

considérations et la règlementation de I'urbanisme modeme pour donner a la ville une

nouvelle image écologique par la proposition d'un aménagement durable qui va créer une

passerelles entre la nature et l'homme, donc n'est pas seulement de loger mais de pouvoir leur

offrir un milieu ou ils puissent réellement y habiter.

Afin de répondre à la dimension environnementale, notre conception ne s'est pas limitée à des

techniques et des stratégies standards, en effet, celle-ci s'est focalisée sur des principes

reposant sur des concepts de conception bioclimatiques tout en prenant en compte les divers

échanges thermiques entre le bâtiment et I'environnement pour améliorer les conditions de

confort et pour réduire les charges liées à la climatisation et le chauffage pour arriver a notre

objectif qui est le bâtiments a basse consommation BBC .

Pour conclure ce travail n'est qu'une prise de conscience et un processus de réflexions qui a

aboutie à une solution discutable et qui appartient a tout le monde de développer.
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J'espère que ce modeste travail aura contribué à apporter une attention sur la tendance

nouvelle du moment qu'est le développement durable et aura contribué à sensibiliser et

éveiller les esprits en ce qui conceme le secteur de l'énergie et de la préservation de

I'environnement dans notre pays



s Bibliographie
Ouvrages
Jean Castex, Philippe Panerai, 1977, Formes urbaines : de l'îlot à la barre.

Philippe Panerai, 1999, Projet urbain.

Philippe Panerai, Marcelle I)emorgon, Jean-Charles Depaule, 1999, Analyse urbaine,

Editions parenthèses

SakinaMissoum, 2003, Alger à l'époque ottomane, la médina et la maison traditionnelle,
Edisud, Inas

Frédéric Dufaux, Annie Fourcault, Le monde des grands ensembles, Creaphis.

Gisèle Escourrou, 1983, le climat et l'environnement, les facteurs locaux du climat. Edition
Masson, Paris.

Dominique Gauzin-Miiller,2002- L'architecture écologique. Edition le Moniteur, Paris

GivoniBarush, 1978 - l'homme I'architecture et le climat. Edition le Moniteur, Paris

Liébard A. et De Herde 4., 2005,T:m;iTé d'architecture et d'urbanisme bioclimatiques.

développement durable, Tome 2 : concepts et dispositifs. Edition EDISUD.
Liébard 4., De Herde 4.,2003, Guide de I'architecture bioclimatique, Tome 3 : Construire

en climat chaud. Edition Syslèmes solaires.

Mazria E., 1981- Le guide de l'énergie solaire passive. Editions Parenthèses, Roquevaire

(France).

Livre blanc de I'Efficacité énergétique, Fevrier 201 1.

Marion Desjardins, Renouvellement urbain, l'urbanisme au service du social, DIV, août

2002
Sylvanie le Garrec, sociologue, chargée de recherche « Energie »

ANTONI J-P., Lexique de la ville, Edition ellipses, octobre 2009.

BONETTI M., TUAL M., LORENTE M., BAILLY E., « Les enjeux du renouvellement
urbain durable », Rapport intermédiaire, CSTB, laboratoire de sociologie urbaine générative,
juin 201 1

Articles et revues scientiliques

Laurie Berho - Clothilde Poulain, Philippe PANERAI, L'urbanisme : du terriloire à
I'individu
Lucie BRICE Anne DUJIN, 2013, Les pratiques de consommation émergentes dans les
quartiers durables, consommations d'énergie et mobilité
Audrey Houssière, Aout 20l0,Le logement durable, Les avancées récentes
Emmanuelle Borne, Compte-rendu I L'îlot ouvert et Masséna, du concept à la réalité, Le
courrier de l'architecte.
Service architecture- LE MONITEUR.FR, Colloque avec Christian de Portzamparc sur
l'îlot ouvert

Juliette Bellégo, Marion Cazin, Jean-Baptiste Fournier, L'ilot ouvert de Christian de

Portzamparc

Portail Algérien des ENERGIES RENOUVELÀBLES,2013, La conception bioclimatique
des bâtiments

78



Rapports de recherches et thèses

Rahim Aguejdad ,2011 Étalement urbain et l'évaluation de son impact sur la biodiversité -

Université Rennes Haute-Bretagne

Stella Tsoka. Relations entre morphologie urbaine, microclimat et confort des piétons :

application au cas des Eco quartiers. Thèse de Master STEU

Mohamed DJAAFRI, forme urbaine, climat et énergie quels indicateurs et quels outils ?,

mémoire magister.

KHECHAREM Aymen , Modélisation thermique des bâtiments : Evaluation des principaux
critères architecturaux sur la qualité thermique des bâtiments, Master Design Global (2008-
2009)

Melle SEOUD S,AUDIT ENERGETIQUE DE BATIMENTS TERTIAIRES -Cas de trois
bâtiments existants à Alger-, Mémoire de magister

Khaled Athamena .Modélisation et simulation des microclimats urbains : étude de I'impact
de la morphologie urbaine sur le confort dans les espaces extérieurs. Cas des éco quartiers,

Thèse pour doctorat en architecture

Bouzaherlalouani,Un aménagement durable par un projet éco touristique Cas des ksour de

la micro région des Ziban,pour doctorat en science

Emmanuel BOUBACHA, VILLE ET PORT mutation et recomposition NOTE DE
SYNTHESE ET BIBLIOGRAPHIE, Association intemationale Villes et Ports (AIVP), Les

Editions Villes & Territoires Arche de La Défense - 92055 Paris-La Défense cedex 04,

octobre 1997

Sites internet

http://www.performance-energetique.lebatiment.frldossierlquVoB2oÂ80%99est-ce-que-

l%F2%80%99 effrcacite-energetique

http://www.attestation-thermique.com,/lexique/44-definition-reglementation-thermique.html
http://energie.wallonie.be/frlcertificat-peb-quoi-quand-comment.html?lDC:8787

http://www.certificats-energetiques-peb.be/index.php?p= 1_4_R-glementation

http://www.projetvert.frllabels-energetique/

http://www.energieplus-lesite.be/
www.energyplus.com
www.maisondelarchitecture.ca

www.dévloppementdurable.com

htç://www.electricite-et-energie.com/le-point-sur-les-climatiseurs-solaire/

79


