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Présentation de l'atelier d'Archhecture et efficience énergétique (AEE) :

Ce master tend à mettre en exer8ue l'aspect énergétique en phase de conception des projets d'architecture

et d'urbanisme. Pour ce faire, nous avons dû initier conjointement avec les enseEnants du génie mécanique

les étudiants sur un ensemble de méthode d'évaluation qui permettent à l'etudiant d'evaluer leurs proiets

urbains et arôitecturaur en phase de @nception en mettant faccem principalement sr fasp€ct
morphologique de la problérnatique. fâspect pâssif a été donc etudié dans le détail alors que l'aspect ectif

n'a pas été déveloprÉ au niveau de l'atelier pour que hs étudiants concentrent leurs efforts sur la maitrise et
l'effic'rence de leur forme architecture et urbaine.

Les étudiants ont été orientés principalement sur les deux principales problématique qui sont; (il le
rcnourellement urbaan : cette problématique est posée dans notre atelier selon différents contexte, on

trouve par exemple, le renowellement urbain en centre historique, ou renowellement urbain par la
reconquête des friches industrielle. (iil fftalement urbain : une autre problémathue sowent considéÉe

comme thème à âriter car toutes les expériences ou presque démont ent que l'étalement urbain est néfaste

selon plusieurs point de vue, environnemental, social et économique. Mait force est de constater qu'il y a
point échappatoire, l'étalement urbain est bien là et il serait preférable de se poser la question sur le registre

du comment réduire les effets négatiÊ de l'étalement que de la frrir complètement- Cest dans ce sillage que

les étudiants ont essayé de trower des éléments d€ réponses qui pewent Éduire bs eftts négatiÊ de

l'étalement urbain à travers leurs projets.

lJhypothèse générale de l'atelier du projet consiste à dire qu'il est possible d'optimiser le potentiel

énergétique à réchelh ardritecturale 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

architecturales. Le souci du contexte est considéré comme primordial dans l'élaboration de l'aménagement

urbain et le projet architecturale-

Pour que les étudiants parv-rennerlt à identifier les dpbnctionnement et proposer des solutions approprifu,
nous avons adopté au sein de notre atelier l'analyse typo-morphologique qui consiste à étudier les formes

urbaines selcn la lngique du tissu en le décomposant sous ses quatre système, Mti, paroellaire, viaire et le

système des espaces libre. llanalyse a été Étoffée par un ensemble de critères d'anatyse que les étudiants ont

appliqué en deux temp5, srr la zone détude ain§ que sur l'exemple choisi(sl pour l'anaÿse- La 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 hs corrélant avec la consommation d'énerBie 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 consommatbn d'énergie

qui en découlent. Enfin de cette première partie, les étudiants ont élaboré un cahier de charge qui leur servirà

comme outil d'aide à la conception à l'échelle urbaine et architecturale.

Pour l'aspect architecturale, l'efficience énerg&ique a été traitée en deux temps, à traverc l'état de savoir,

qui, lui a permis aux étudiants fidentification des paramàres les plus influant, pour qu'en deuxième temps,

on a proédé à une contextualisation de ces paramètre à travers une série de simulôtions réalisée sous

Ecotetct ou Pleiade. Selon le projet choisi, les étudiants ont effectué une anatÿse thématique selon laquelle

les aspects fonctionnels et énergétique ont été anatÿsés pour développer la deuxÈme partie du cahier de

charge qui permettra aux étudiants de developper lanrs projets architecturrux. ll est à noter qr/à l'éôelle

1



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 quest'on et un projet architectural (phase esquisse) comprenant toute les parties du bâtiment conçu.

Chargé d'atelier

BOUKARTA.S

Résumé en Français:

Boufarik est une commune de la wilaya de Blida en Algérie, elle est l'une des 25 communes qui forme le
territoire de la wilaya, elle se situe entre deux (02) pôles économiques très importants : « Alger »» et << Blida ».

Elle est très connue par ses oranges et son marché qui est devenu avec les siècles le lieu d'échange le plus

important des villes du nord- Aujourd'hui, le tissu urbain de la ville de Boufarik reconnait plusieurc problèmes

et obstacles, tels que la détérioration du cadre bâti surtout au niveau des périphéries, les constructions sont

en mauvaises état+ ainsi, des problèmes sanitaares et nuisance sur l'entourage et l'environnement.

Dans le cadre de notre recherche, nous nous sommes intéressé à mettre en évidence la relation entre la
morphologie urbaine, et l'énergie, On a commencé par définir les indimteurs et les outils numériques de

modélisation relatifs à la consommation énergétique à l'échelle urbaine et architecturale.

À partir d'une anaÿse typo morphologique nous suggérons un projet de renowellement urbain afin de

contribuer à l'amélioration urbaine à trrvers la péservation et la revabrisation du cadre bâti.

L'anatyse profonde de ces derniers nous a permis de ressortir un Modèle d'évaluation à l'échelle urbaine et
architecturale pour concevoir notre éco{uartier à la ville de Boufarik ainsi que notre projet ponctuel « centre

muhifonctionnel ».

Résumé en Arabe :

;Êrt -Él ir*i.i igr ii; e11r g+l+ll p;H)t ,r*t,;i ,-K.f: sltt i+- ZS gn ô.ul-e J+iri .Jilj+!J É+lill .tjYJ éL-jLiJ i+!.,r.31:

Ji+l ûls. r.i O-r-rlt y.* g+-i çrll *,--pÿt k!:-r .Iii+lt l++lirJ élub1p il- Ë -' e+Lll " -r "jj+ll " i$Il r.tei.tr

§ri:F[ sixùt ç.lill cIl: cr Âi_r di.ôll5 J6!',ô-ll n p 1p"lt -Uji-rl i+].1 çJJÊJI Ct-ill '1 ":g .cÊl-Il Ériit i -i$^ill d;È.ll

.{ltll: àF-ll .'. & ç'+-* i*11 Jsl,i.tl Jt iit-:yt, .i!- iL si ,É$+Jt .ç*l-*,tt 
"J- 

:*ti

(Jl. Eil^ijJ.:l;J f-) crli} 't.-.:i t i+ .4!1ÀllJ ç;r.-.lt cK.ilt æ'r aflJ,sJÊ eJ".alt t t...-t r'rJ-:{4 ü-: .tiiry i," cj}S
4;-;l-tt5 ç-.;^It éji*Jl.,!e iru"l é§.i.,t+ iitLtt i*éjl Éllil

ijJ- I 'trjÉJ Ài- ùr ur. y'JF"lt C*tl- t iÉ-5 §,i i..1 "- ll .J*i * ç-;,...tt qp+il frÉ C-F .i+rlj-r.lt i-l.,;lrll d)i i,.

'i++lt

élrJtilii$,.si,,+Jé)l 
"-tt 

.r.--t.ç-;l*ll3srl/létJ;llaseir-61 Éi-lgpolol-,1,§'lJ &*ll|[Jlt:< $,

-" c.il^rill ruir §-ran tgj,Jt UÊJJôJin àyl,
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Cha itre I Cha itre introductif

lntroduction:

« ll n'existe pos de c æ énergétique, de fomine ou de crîse environnementale. ll exîste seulement

une criæ de l'îgnoronce.»l

Aujourd'hui, plus de 50 % de la population mondiale vit en milieu urbain ou en périphérie. D'ici à 2050, on

prévoit que ce pourcentage passera à 7Q %. Les conséquences sont sérieuset les villes génèrent déià 70 %

des émissions de gaz à effet de serre liés à la consommation d'énergie. lmaginez leur rôle sur le changement

climatigue en 2050 !t Voilà pourquoi il est si urgent que nos villes évoluent pour faire partie de Ia solution au

problème que présente le changement climatique. En premier lieu, il y a les activités humaines qui menacent

les équilibres naturels en dépit du bon sens. En second lieu, d'un point de vue social, le mal de vivre et la
pauvreté gagnent du terrain. Les situations de rupture qui en résuhent peuvent mener à des âctions

destructrices au-delà de toute raison. C'est dans ce contexte que, de la prise de conscience de quelques

Hommes, est née I'idée d'un développement plus durable, comme une concession entre le développement

déraisonné que nous connaissons et la révolution des écologistes. Si l'on recherche les origines de la
question du développement durable, on peut penser qu'elles sont liées à la sédentarisation humaine

amorcée depuis le néolithique avec l'aménagement des « milieux naturels », l'exploitation de leurs

ressources, le développement de la vie en société, et la mise en place de systèmes d'échanges économiques.

1. Prob!émaüque générale :

La ville est un produit complexe de plusieurs inte.venants publics, privés et professionnels de la

construction et des habitants; qui participent d'une manière significative à la réalisation de notre cadre de

vie. Avec la révolution industrielle et aussi les destructions massives dus aux deux guerres mondiales, Elle a

connu une transformation radicale, suivant un développement anarchique; l'espace public, le découpage

parcellaire et le volume bâti ont perdu de leur convenance opérationnelle (construire pour répondre aux

besoins d'urgence de la société actuelle), et si on continue dans cet urbanisation d'extension anarchique, et

la ville s'étale de cette manière on perd notre foncier sans aucun intérêt à l'être humain. Aujourd'hui

l'obiectif de toutes les villes d'Algérie est d'avoir une véritable politique de la ville, commençant par un cadre

de vie convenable pour toute la population par l'intégration des principes du développement durable et la
gowernance urbaine. D'ailleurs, la nécessité de restructurer et de renouveler le tissu urbain est devenu un

point commun que partage la plupart des villes du pays à travers le programme de l'amélioration urbaine.

L'étalement urbain n'est pas le seul mode de croissance urbaine, il existe aussi un mode de développement

urbain basé sur la reconstruction de la ville sur elle-même, on parlera de renouvellement urbain. ll s'agit, soit

de reconstruire des quartiers anciens, en augmentant la densité, soit de créer de nouvelles constructions.

Donc, c'est une forme d'é\rolution qui désigne l'action de reconstruction de la ville sur elle-même et de

reclclage de ses ressources bâties et foncières. Le renouvellement urbain apparaît, au même titre que celles

du « développement durable», pour surmonter la crise urbaine de la ville d'aujourd'hui, et surtout pour

tenter de répondre aux évolutions lourdes de la société. Le Développement durable et le renouvellement

urbain sont des réponses aux problèmes sociaux, économiques, urbanistiques et environnementaux dans le

3
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Cha itre I Cha itre introductif

contexte de nos villes. Ce sont deux concepts très liés, ils défendent des principes de réduction de

l'étalement urbain, d'économie d'énergie et de réduction des inégalités sociales

Notre choix pour cette thématique du renouvellement urbain tiens dans le fait que ce dernier est un thème

d'actualité, et à travers l'idée de « reconstruirê la ville sur elle+nême », on distingue ces objectifs :

. Moderniser le tissu urbain existant pour tenter de résoudre certains problèmes sociaux. Cela peut se

traduire par la réparation et la construction dans des espaces peu denses.
. Evoluer la ville en limitant la consommation d'espace, ainsi que le réaménagement, restructuration,

et de recomposition de ville sur elle-même.
. Rééquilibrer l'implantation des populations et des activités conduisant à plus de mixité sociale et

fonctionnelle.
. Améliorer la qualhé de vie des générations actuelles et futures.
. Limiter fétalement urbain dans les périphéries.

Du contenu de ce qui précède, la problématique de notre travail se résume à travers ces questions

suivantes: « Comment intégrer notre projet par rapport à la structure de la ville ? Et Comment optimiser
l'efficience énergéüque à l'échelle uôaine et archltêcturale ? »

2. Problématique spécifique :

De même que toutes les villes algériennes, notamment les villes de Mitidja, Boufarik a connue après

l'indépendance une uôanisation rapide. Cette urbanisation rapide a provoqué d'une part l'augmentation

des constructions illicites érigées sur des terrains privés comme les bidonvilles (notre cas d'étude) et des

zones industrielles qui s'étalent sur la partie nord de la ville. Leurs paysages urbains sont caractérisés par :

. Etalement urbain sur les terrains agricoles, un phénomène d'expansion périphérique à avoir pris.

. Hétérogénéité importante des typ€s et niveau d'équipement et de service urbain.

. Manque de la cohérence au niveau des nouveaux tissus urbains, avec des espaces extérieurs non

âménagés et peu d'équipements.
. Stationnement de part et d'autre de la rue implique des encombrements le long de la journée.
. L'absence des espaces appropriés aux échanges commerciaurç influence sur la fluidité de la circulation.
. La nuisance sonore vue la proximité des habitations de la voie du fer.
. Le non-respect de l'alignement.
. Les problèmes au niveau du marché de gros, qui est devenu le lieu d'échange le plus important de la

ville, tel que le problème de circulation, la pollution, le manque des espaces de décharge...etc.

Cette manière de conception de la ville nous fait poser la question de: « Commeirt améliorer l'image et la
quelité de la ville à tràvêrs lê renouvellement uôain ? Quel type d'intervention qu'on peut adopter afin

d'avoir une ville cornpactê ? Et Co rment concsoir un éeo quartir en cÊ-tte zone d'étude tout en

respectant les exigences urbaines du site ? »
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3. Hypothèse:
La volonté de protéger la nature et de faire face à I'urbanisation d'extension à travers le renouvellement
urbain durable qui tend à améliorer l'efficacité économique, l'équité sociale et la quallté environnementale

de la ville.

4. Obiectif :
Notre objectif principal est de contribuer à l'amélloration de la qualité urbaine, et de reconsidérer la ville
dans sa globalité pour retrouver une cohérence urbaine, ainsi que :

/ Etudier l'évolution d'urbanisation et les éléments d'interventions sur la ville de Boufarik.
y' Renouveler les quartiers touchés par la dégradation afin de les améliorer.
/ Arriver à la conception d'un éco-quartier afin de réduire la consommation énergétique, diminuer la

pollution et créer une mixité sociale et fonctionnelle.

5, Motivation personnelle :

Parmi les villes d'Algérie, on a choisi la ville de Boufarik, parce qu'on connait déjà cette ville. Donc, les

données et les documents concernant cette ville plus les visites effectuée vu qu'elle n'est pas loin de

l'université ce qui rend le déplacement plus facile, nous aident à bien connaitre la ville.

6. Méthodologie suivie :
Nous avons élaboré notre travail en trois parties principales :
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Chapitre II L'état de savoir : partie urbaine

1. lntroduction:

Les études démographiques indiquent que la population des pays en développement va croître très vite et

leurs besoins d'énergie seront très importants, à l'horizon 2050, la terre sera peuplée de 8 à 10 milliards de

personnes. Selon les statistiques de l'année 2006, un américain consomme 8 fois plus d'énergie qu'un

européen et 16 fois plus qu'un africain.

Aujourd'hui, l'épuisement annoncé des ressources d'énergie d'origine fossile qui représentent actuellement

90 % de la consommation mondiale d'énergie qui affecte l'environnement (pollution + effet de serre). La

réduction des consommations d'énergie est urgente, non seulement pour des raisons écologiques, mais

aussi pour des raisons économiques. Nous devons alors construire dès maintenant un avenir énergétique

différent. Cependant, les solutions d'efficacité énergétique visent à améliorer la performance délivrée avec

une moindre consommation d'énergie. L'efficacité énergétique désigne en général le fait d'utiliser moins

d'énergie qu'avant pour fournir des services énergétiques équivalents permettant d'économiser l'utilisation

des énergies et de protéger l'environnement en se basant sur l'utilisation des ressources de climat (vent,

soleil..).Comme la morphologie urbaine; le climat a aussiun impact sur la consommation de l'énergie. Donc,

la question qui se pose est : Comment évaluer la portée énergétique à l'échelle urbaine ?

Dans ce contexte, nous avons étudié la relation entre la morphologie urbaine, le climat et l'énergie ; en se

basant sur les quatre registres qui sont : la densité, la ventilation, la mobilité et l'ensoleillement afin de les

classer, définir et mieux comprendre les indicateurs et outils numériques de modélisation relatifs à la

consommation énergétique à l'échelle urbaine.

Chaque registre comprend trois à quatre indicateurs qui vont nous permettre à la fin de ce travail de

comprendre et relever pour chaque outil : sa définition, l'usage destiné, sa formule, explications, chercheurs

et règles d'utilisation, etc. ... Et enfin une synthèse qui englobe le tout afin d'avoir un outil qui nous permet

de mieux maitriser ces indicateurs et de répondre à la question précédente.
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L. Grille d'analyse
Nous allons les aborder selon la grille suivante :
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Cha itre II L'état de savoir : partie urbaine

l. [a t]ensité

f. introduction:
Étymobgiquement, le terme de densité est issu du latin dessus, qui siSnifie épais. ll dagit d'un rapport

entre une masse et un ensemble de Éférencesl, S€lon Béatrice Marblle : Dans Iagglomérat des statistiques

urbaines, densités et indicateurs sont parfois utiliés à des fins antinomiques. Or, ces chiffres reflètent

parfois une absence de rigueur intellectuelle et de prise en compte quâlitative. Dans le registre figuré, la «

densité r d'une cewre, d'un 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 », «

surpeuplementr, « concentration ,.-. Le terme de concentrâtion ne relève alors pas des notions de réunion,

de convergence, d'assemblage, mais a une connotation négative. L'utilisation du terme de densité nécessite

une détermination de la définition impli€ite et permet de traiter de phénomènes variés : chaque spécialiste a

sa définition de la densité, selon des surfaces {nette, brute} et des critères (comenant, contenu}2,

La densité peut se mesurer à différentes échelles : nationale, régionale, municipal, quartier, etc et

correspond au nombre de logements, de personnes ou d'emplois dans un espace donné.

2. dâreloppement:

Tobk,au 7 :les expériences de quelque chercheur et le résultat

obtenu par chacun d'eux :

I Les Câhiers du Développement Urbain Durable 195 unil/ univeBité de Lâusanne
z Mariolle, 2007 (d'apès Jezewski-Bec. 12û6ll
! Etat de l'art en Europe :apports et limites d5 Plans Climat-Energie Territoriaux à l'aune des connaissances

scientifiques aspect 2Og) tome 1 programme ville durable 2(XX,

'lâ densité résidentielle Frank et Pivo (19:t5)
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Chercheurs Expériences Résulrats

Steadman en 1979

Une des premières

anâlyses comparatives
prenant en compte la
densité

la très haute densité réduit la demande énergétique
des transports mais accroft la demande énergétique
d'édairage et d€ rafra-rchissement tout en exigeant des
modes construciifs à plus forte intensite énerBétique
et en limitant les opportunitê de recours à l'énergie
solaire. A l'inverse, la faible densité fournit des

opportunités de bâtiments à forte efficience
énergetique fondée sur des gains solaires, mais au prix

d'une forte demande éoer8étique de transporl3
Frank et Pivo (19115) La densité de remploi

peut avoir un impact
équivalent voire plus

fort sur h mode de
déplacement que la

densité résidentielle
(Barnes, 20O3)

ont constaté une forte hausse dans fûitsatbn
des transports collectifs dans les zones d'emplois
ayant de fortes densités- Ce qui montre que la

destination des déplacements joue aussi un rôle
déteminant dans les comportements de
déplacements et la consommation d'énergie'

Le\rinson et Kunrar
(1se7) Density and the joum€y to

ont montré qu'au fur et à mesure que la densité croit,
les distances et les vitess€s ont tendance à dfuiner et
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work l'utilisation de des transports diminues s€ qui influence
la €onsommaüon d'énergie positivemend -

Newmân
(enworthy (1999)

et
Urban desi8n to reduce
automobile dependence

une hausse des densités réduit significativement les
kilomètres parco{rrus et donc la consommation
énerBétique liée à la mobilité des personnes6

Frank, Stone
Badrman (20û)l

et lnfluences of the built
enüronement (m

transportation emissions

ont remarqué qu'une hausse de la densité résidenüelle
et des emplois ainsi qu'un plus grand mailla8e routier
tend à réduire la distance parcourue en voiture, le
nombre et le temps de trajet, et par conséquent les

émissions pdluantes liées à l'usage de la voitureT
Hui, 2ü)1, et Lariüè,re

et al, llXD
Conclu que la plus fortê densité peut accrofire la

demande énergétique à cause des restrictioûs sur la
ventilation et l'éclairag€ naturels et sur les

opportunitê de gain solaires
Steemers (2ü)3) Energy

density
transport

and the
buildings

city
and

conclut gue les « arguments éneryétiques pour et
contre la densificaüon des villes sont équilibrés et
dép€ndent des infi-astnrctures (par exemple les

opportunités pour les bâtiments de partager les
réseaux d'eau et d'énergiee

Cervero et al (2fi)4) densities andUôan
transit

Condu qu'une âugmentation de la densité
residentielle et €ommerciale, accompagnée d'uîe
amélioration des cfieminements piétons autour des

stations, favorise l'utilisation des transports
collectifs,et par la sulte réduire la consommation
d'énergiero

sAtAT, S., CErflrK 5.,
NOWACK, C., VIATAN,

D., juin 2OO5

Beaton (2006)

Etude de lo relotion ente
consommotion dénergk
et Nromètres de lonne
u rbd ine, RapN rt {o ndlyse

compqrotive, Université
Parsi-tst c5T8, 2üXt

les redrerôes plus récentes sur fintensité éner8étique
des formes urbaines aboutissent à des condusions
contrastées qui sont plus le tissu est dense êt compact
moins il est énergivore (Les COS plus élevés à Hong-
Koog et à Paris que dans les quartiers chinois récents
trâduisent une utilisaüon plus efficiente de I'espace et
de fénergielu

La densité calculée peut être brute ou nette, suivant la surfâce de référence choisie.
« La densité nette ne prend en compte que les surfaces des parcelles réellemert occupées par faffectation
donnée : emprise du bâti, espaces libres à l'intérieur de la parcelle ou de lflot, voies de desserte inteme. La

densité brute prend en cornpte fensemble du teritoire considéré sans exclusbn : équipements collectift
{bâtis ou non}, espaces verts, voirie principale et infrastructures c

5 Density and the ioumey to work Le\rinson et Kumar (1997)
6 Urbân desigû to reduce automobile dependence Newman et rcnworthy (1999)
7 lnfluences of üre buitt environement on transportaüon emissions Frank, Stone et Bachman (2q)O)
I Urban devlopment from and energy use in buildiogs Hui, züf1, et tarivière et al, 19!X)
e Energy end the city density buildings and transport Steemers (2003)
o Urban densiües and transit Cervero et al (2004)
11 SAIAT, S., CELNIK, 5., NOWACKI, C., VIAI,IN, D., Etude de lo relotion entrc consommotion d'énergie et porumètres de

lorme urfuine, Ropprt donolyæ comryrotive. Université Parsi-EsL CSTB, 2ü)9
IAURIç,ltotes ropdes sur fæcuptbn du l,.l, Apÿéher et lo densité, ks indicoteu6 de densité, iuin 2ü)5

12 cours L Forme urfuine et Densité, de vincent Fouchier ({oprès J. Comby)

9
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2.7 Le Cofficient d'Crccttpot'nn du Sol :
ll représente le droit à construire ll repÉsente le droit à construire, Cest le ftrpport entre le volume construit
rapporté au territoire par une hauteur moyenne des constructions occupant tout le territoire. Elle est

exprimée par la formule suivante.

DV= volume cumulé des bâtiments {m3) / surface du territoire urbain (m2}...-..(2.1} o

e.J* lrgitr r"*
Uri

II t
ac*:l

fru.c l dcoilté ârc.rÉhr U URfalI{E
sqrcê : h dE rsifuin ([ débd pû Ert ôeE hsitd fiuf.is dtnùûiw rDiv€rsi!é

pds €s1 mûne la valléc

Le schéma si dessous montre le lien entre la dênsité 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 consommâtion d'énergie est qu'elle est influencée par plusieurs facteurs

comme l'isolat'ron et le vitrageL.

Dans l'imaginaire colleaif, la densité est souvent assimilée à des formes urbaines imposantes comme les

tours ou les grands ensembles. En éalité, et comme le montre le schéma cidessous, densité et forme

urbaine ne sont pas liées. On peut obtenir une même densité de logements ave€ une tour qu'avec un tissu

de logements individuels. Un même COS peut donc correspondre à différentes formes urbainesÉ

ts (nai (Zmt) ; nmi er eù, (2003) ; Shsln,a-R"' d aL, (2m6); Cflüeocr ( lÿ76 et lgtl) ; Paâo ct al- (206) ; B€nsaha (2012) ;
tla-zaltab (2007)
l,l la del§ificdim eû detd po FrÈ chrrc in*ihI Eufois duùoi§æ miversité pstis est ErE h va[é6
É tn*itn d'mâagenert et d'rtlboisc de I'Il,e&FrrE' « AppÉheo<k la kiÉ a I{oE n4ib, û" lt3, AX}5

[a densité urbaine peut ÿapparenter à l'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:

I

0

I
I

!

v ,>

--r
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I tttiuil"*,tli..
Fra.k 6{Ei* d, .{fJ u.r-'

I ^r"'**.

Fgure 2 Source : Modulaüons morphologiques de la densité
lnstitut daménagement et d'uôanisme de l'lle{e.France, r Appréhender Ia densité », Note Rapide, n'383, 2ü)5

2.2 Le belfîcîent lEmprtse au Sol (ces) :

Il est la surface au sol dont on dispose pour construire Appelai aussi la densité surhcique ou densité

Mtie c'est !e rapport entre !'emprise au sol des constructions et la surface du terrain du projet. Elle est

bornée entre O et 1et définie par la relation.lo

DS = surface cumulé de l'emprise au soldes bâtiments (rn') / surface du territoire urbain lm2l----12-21

a
a
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a
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Fgure 3 Dispo:ftbn spatiab et Densité, Vincont Foudtier
Source : J. C.omby cours 1 Forme urbaine et Densitê de Vincent Fouchier

!e schéma ci-dessous 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 densitrÉ sont des notions bien distinctes à la densité qui n'est

qu'un rapport d'une quantité sur une surhce la densité ne dit rien sur I'organisation, ni les formesl7.

16 (Ratti (2001) ; Ratti et ol.,l2OO3) ; Shashua-Bar et ol., (2006);
17 @urs I Forme trboite et Densiré, de Yircent Fouchier (d'après J. Conby)
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Cha itre II L'état de savoir : partie urbaine

<a

o

Figure 4 : varietion de le densité surfachue selon la distribution vedicale
Source : mémoire de fin de cyde master 2 science de I'immobile université paris ouest Nanterre la défense

densité et forme uôaine vers une meilleur qualité de vie septembre 2013

Le schéma ciiessous démontre qu'une même densité exprimée par le rapport d'une même surface
bâtie sur une même superficie de terrâin peut aussi bien r€sulter 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
quafe niveaux sur Ie quart de I'emprise au sol18.

2.3 Lo denslté perçue :
La densité perçue reflète notre avis lor5 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'urbanisrne modeme a propoé de créer des tours et des barres justement pour lutter contre f insuffisance

d'air et d'ensoleillement dans les quartiers anciens ; mais I'urbanisme moderne n'a pas tenu ses plomesses

car les quartiers anciens avec leurs fortes densité ont un bonne réputat'on et sont mieux valorisés, exemple
les tissus haussmanniennes parmi les tissus les plus denses en France même si l'appartement haussmannien

est le sÿmbob des grands BourBeois comme on peut le \roir dans la figure 5D

Fture 5 ;oine. udraancc ct denitÉ
Source : Formes urbaines et densité (lnstitut d'aménagement et durbanisme de l'lle-

de.France, « Appréhender la densité r, Ivote Ropde, î' W,2æ5

Une chose est sure, c'est que la perception de la densité n'a rien avoir avec sa mesure quantitative. Elle ne

peut pas aussi nous donner des infornations sur la qualité de l'espace ni sur la densité de la population.

r Mémofue de fi.n de cycle ma§er 2 science de llmmobile rmiversité paris ouest NantenÊ la défense dersiÉ a forme
uôaine vers une meilleur qualité de vie septembre 20 I 3

D La densification et &b* Eric Clnrmes lnstitut lroryais d'ubonisme Université Paris-Est Mqrc-la-Yollée
clwnr*@nslt-ryis.fr

Ëm
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Chapitre II L'état de savoir : e urbaine

2.4 lo densité négétale :
La densité végétah détermine la texture urbaine et participe d'une façon déterminante dans la perception
de la densité urbaine. Elle joue aussi un rôle important dans le climat car elle a des répercussions sur les
temtÉratures et I'humidité relative de I'air. Une ville idéale est une ville associée à la nature la densité
végétale exprime le taux des surfaces végétalié horizontale de la surface totale d'analys€ [a valeur
numérhue de la densité végétale est fonction de tous hs aménagcments végétaux, toutes essences
confondues (Arbres, pelouses, broussaillet haies-.-). Elte est exprimée par Ia formule suivanteæ :

9, = 1Av) surtace totale de I'anénagemenl ÿert / surface lotale du pimètre de calcttl (Ae): AHMED OUAMER,

F.120071.

2.5 Lo denslté du logement :

[.a densité residentielle (ou densite de logements) est exprimee par le rapport entre le nombre de
logements et la surlace d'assiette hors voirie publique ramenée à I'hectare. Elle permet de donner
une mesure de l'occupation des sols par le logemenÿl
. D ésidentielle = nombre de logements / surface (hectares) ....... 8.5)

2-6 Lo densfté de lo populotion :
La densité de population et le rapport entre le nombre d'habitants et la surface d'assiette- Ramenée à

fhectare elle pemet de déterminer la concentratbn d€ la population sur un secteur donné.z
D de population = nombrc d'habitant / surface (klomètres carÉ ou hectares)......(2.6)
Les densités de logements et de population, rapportées à l'hectare permettent d'apprécier la capacité
d'accueil des formes uôaines produites

2.7 Lo ænpocité urboine
L'indice de compacité C {-), exprime la valeur de la surface d'échange de I'enveloppe des bâtiments

rapportée au m2 de plancher.

(1).... C = surface cumulée de l'enveloppe des bâtiments (m2)/ surface ormulée des phnchers (m'z)

Elle est supérieure à 0,2 et généralement inlérieure à 1,2 pour des configurations standards. La surface

d'enveloppe est constituée des façades verticales exposéês aux conditions extérieuret de l'emprise au sol et
des toitures. Plus est faible, plus les constructions sont compactes et donc moins elles subissent les efhs
externes (Cherqui, 2æ5)- ta Figure donne la compacité de difêrentes formes géométriques-Ë

æ üèse de ahmed ouanrâ fouad MORPHOLOGIË ITRBAINE ET CONFORT THERMIQUE DANS LÊS ESPACES
PUBLICS Ëhrde compa.ative eotre trois tissus urüains de la ülle de QrÉbec NOVEMBRE 2007
a Mémoire de fin de cyde master 2 science de I'immobile université paris ouest Nanterre Ia défense densité et fome
uôaine t €rs une m€illeur qualité de üe septembre 2013
2 memoire de fin d'etude universitè de d'artoi mester génie civil engènieuri urbain et habitat etude des potentiels de
densification de la ville de liège prés€nté par berredjem mohamed âmine 2014 2015
a Thèse de Modélisation et simulation des micro€limats urbains : ' Êtude de l'impact de la morphotogie urbaine sur le
confort dans les espaces extérieurs. Cas des 'Eco{uartiers l(haled Athamena

13



Cha itre II rtie urbaine

Ffu." 6 Colllp.dé de diftrteng iormes gÉométrlques

Source : cherqui (2oo5l.

2.8 Trovou etq,érirnenl,,u, et ormffiql,re§ :

3. Conclusion :
À travers hs recherche effectué que La densité urbaine peut s'apparenter à l'intensité d'occupation d'un

territoire pâr le bâti ( habitats, équipements ) , la populaüons et la végétations il apparaft donc gue la très

haute densité réduit la demande énergétique qu'une forte densité n'est pas forcément synonyme d'une

grande hauteur c'est la compâcité, la continuité du bâti , les espaces libres et les espace vert qui sont à

corréler avec la densité et qui participe dans la râruction de la consommation d'énergie la densité ne

correspond pas à des formes urbaines s1Écifiques et Une forme urbaine ne conditionne pas la densité d'un

espace donc b but n'en pas de faire une très forte densité seulement mais d'assurer aussi la mixité

fonctionnelle, la place du végétal, le climat social local, l'animation et l'ambiance urbaine qui sont les

facteurc déterminants pour faire de la bonne densité qui est une densité douce en équilibrant entre l'espace

bâti et l'espace libre et bien penser au mnfort de I'espace et à son aménagement entre espace de vivre, de

travail et de lnisir, pour cela Les proiets doivent être faits sur mesure, en tenant @mpte de leur contexte et

leur environnement.

Chercheur Travail Résultât

Cherqui (2ü)5). Comparaison de la compacité de
différentes form€s géométriques.

Plus C est faible, plus les constructions sont compactes

et donc moins elles subissent les effets ertemes

Une elgérience sur
des défirent Eco
quartier

Câlcul de findice de compacité
câlculée pour chaque
configuration
Et les comparé avec la

consommation

l'analyse a montré que l'indice de comPacité des ilots
ouvert ou semi owert affichent des valeurs comprises
entre 0,84 et 1,01 câractérisant un agencement

mmpact et une organisation en hauteur des bâtiments.
Pour les îlots intermédiaires les indices des compacitê
sont compris errùe 1,3O et ,"4O traduisant des üssus

étalés avec des hauteurs moins élevées des volumes.

Par ailleurs, même si l'indice de compacité des flots
ouverts et s€mi-ouverts reste similaire, les deux

descripteurs (densité surfacique etvolumique) les ont
dairement distingués-

t4
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Ghapitre ll Etat de savoir : partie urbaine

ll .La mobilité

1. lntroduction:
Les déplacements dans la ville revêtent une dimension importante, tant parce qu'ils sont responsables d'une

grande partie de la pollution directe et indirecte, que parce qu'ils sont essent'lels au développement

économique et social de la ville. Pour qu'une ville soit efficace et agréable, il faut qu'elle soit connectée à un

réseau régional, national et mondiâl, mais surtout que ses quartiers soient reliés entre eux et que les

déplacements soient les plus fluides possible en son sein. La connedivité d'une ville peut se mesurer en

temps moyen mis par les habitants pour se déplacer vers leurs diflérentes activités. Ce temps moyen

rapporté à la distance permet de iuger de l'efficacité des transports. [a desserte en transports en @mmun,

le nombre et la dispersion des arrêts, les zones que l'on peut considérer comme desseruies en sont aussi des

indicateurs importants. La diversité des modes de transports, leur dissémination et leur rapidité, en plus de

leur participation au réchauffement climatique, doivent donc être prises en compte dans fétude de la ville-24

2. Développement:

2.7 Evaluotîon de lo mobilÎté :
Comment évaluer la connectivité d'un système viaire ?

2.2 Lo théorte des grophes :

Depuis les années 1960, la théorie des graphes reste la principale approche utilisée pour l'étude des réseaux,

cette branche de mathématique tend à abstraire le réseau pour le représenter sous forme d'un graphe

comprenant un ensemble de sommets (ou næud ou intersection) et d'arrêtes (ou lien ou voie entre deux

intersections)25

FEure 7 : Representation du système viaire en neuds (N) (lntersection) et en lien

(voies) {L)

2a Serge salat. Caroline NOWACK Article De l'importance de la morphologie dans l'efficaence énergétique des villes
25 Cour MR (Boukarta -S)

Neud

Lien
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Chapitre ll Etat de savoir : partie urbaine

2.3 Lc nombrc cydomotiqæ:
Exprime le nombre maximal de circuits indépendants que l'on p€ut construire simultanément à I'intérieur

d'un graphe-
(1) u= l--N+1

Les nombres cyclomatiques nous indiquent combien de chemins différents sont possibles pour aller d'un
point à un autre en utilisânt un réseau de rues donné. Plus ce nombre est élevé et plus le trafic sera éparti
entre les vobs, diminuant ainsi les embouteillages et amélbrant la fluirité du trafic.26

Relation inverse

40 70 Consommation d'énergie (carburant) 1ü) 200

150 90 Nombre cyclomatique 30

FEUre 8 : relation de nombre cTdomaüqüe par rapport a la consommaüoo d'énergie

2.4 L'indiæ de @nnedivité d :
Est une version sÎândardiée de I'ind-rce précédent, avec une valeur comprise entre 0 et 1. Cet indice exprime

le rapport entre le nombre observé de circuits indépendants et sa valeur maximale. Dans le cas d'un graphe

planaire, le nombre maximal de circuits est egal à (2N-5), ce qui donne la formule suivante:27

(2) a= u/u max= L-N+ÿ2N-5

ljindice c

o.2 0.35 0.5 o.? 1

La consom mation d'énergi€
Fgure 9 : relâticn de l'indice a par rapport â la consommation d'énertie

2.5 L'indîce de (,,,//rcaïvité 6:
Exprime le rapport entre le nombre de liens et le nombre de sommets. Cet indice est simple à calculer. Une

valeur sutÉrieure ou égale à 1 indique la présence de circuits à l'intérieur du graPhe.

(3) F=vn

6 C'esar Ducruet thése sur Les mesures globales d'un réseau
27 Thèse FAREH Fouzia (Les établissements Humains Sahariens Entre Localisation et Accessibilité des Nceuds et
efficacité des Aretel
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Chapitre ll Etat de savoir: Partie urbaine

2.6 L'indhe de cutnectÎvité y :
Est une version standardisée de l'indice précédent, avec une valeur comprise entre 0 et 1. ll exptime le rapport

entre le nombre de liens observé et le nombre maximâl de liens possibles. Dans le cas d'un graphe planaire,

le nombre maximal de liens est égal à 3{N-2), ce qui donne la formule suivante :ë

(41 Y = v3(N-21

lJindice y

0.2 0.35 0.5 o.7 1

La consommation dénergie

Figure 10 : relation de I'indbe y Fr ,ïrpport a la con-sommation d énergie

2.7 lndice de densité :

(e| lndke de densité (51 8-- US, représente la densité des voies.

(6) W= N/5 regré*nte la densité des intersect'lons.
S=surface du Éseau-
La distance moyenne entre les intersections représente l'étalement de la ville et la possibilité ou non de se

déplacer à pied ou en vélo.æ

2.8 la densité mopnne :
ta densité moyenne est celle qui met en râpport la longueur totale du Éseau (en kml à la

superficie du territoire (en kmr). Elle permet de déterminer la distance moyenne du réseau par km2- Êlle

est exprimée de la manière suivante: l7l D=US9

Tableau 2 : sfnthèse

28 Thèse FAREH Fouzia (Les établissements Humains Saha.iens Entre Localisation et Accessibilité des Næuds et

efficacité des Arêtel
2e Cour MR (boukarta .s )r CHAPITRE 5- REPE SER tA Vlll"E, SA FORME, 5E5 FLUX Serge Salat Caroline owacki

chercheur Travail Résultat

Serge Salat, Caroline
Nouracti

Comparaison de la densité du bâti et
des rues €ntre Kyoto (Japon), Paris
(France) et Guanghzou (Chine)

De plus, ces formes présentent des linéaires de rue

tês différents, qui induisent une accessibilité et des

modes de déplacement Plus ou moins

consommateurs en énergie, tiefficacité des réseaux

de rue est analysée grâce à une théorie
mathématique, la théorie des graphet et un outil
mathématique, les nombres cyclomatiques. Ces

demiers nous indiquent combien de chemins

différents sont pos§bles pour aller dun point à un
autre en utilisant un réseâu de rues donné. Plus ce

nombre est élevé et plus le trafic sera réparti entre
les voies, diminuant ainsi les embouteillages et
améliorant la fluidité du trafic. Ce nombre

!7



Chapitre ll

cydomaüque est élevé dans le centre de Paris, à

Hong Kon& l(yoto, Tokyo et dans les parties

anciennes des villes chinoises mai: est divisé par 15

dans les nouveaux dével urbains drinois

Newman-Kenworthy [a courbe de l{ewman-Kenworthy
liant densité démogrâphique et
éneryie né€essaire au transport des

différentes villes du monde

ta courbe de l{ewman-Kenworthy montre que la

consommation d'énergie pour les transports est une

fonction ioverse de la densité démographique :

E=k/D. cette loi implique que l'énergie dépensée par

une région métropolitaine dans ses transports varie

au cârré de la taille de celle-ci : une ville d'envergure
5 fois plus grânde dépenserâ 25 fois Plus d'énergie.

3. Conclusion:
La mobilité a des impacts sur l'énergie et du développement urbain sous forme de tours ainsi que sur les

problèmes de transports et de connectivité liés à fextension du tissu urbain. Nous souhaitons finalement

rappeler que la morphologie urbaine peut diminuer par 2 les émissions de carbone, mais aussi qu'elle fait

partie d'une chaîne dont les maillons ont des effets multiplicatifs. Une approche systémique et une vision

d'ensemble sont indisp€nsâbles pour atteindre l'objectif de diminution pat 4 au minimum des émissions de

carbone à l'échelle de la planète. En effet, nous insémns nos anaÿses dans une démarche qui consiste à

intégrer les formes et lesflux: nos recommandations d'architecture et d'organisâtion urbaine sont à relier aux

flux inhérents à la ville, tels que les transports, l'approvisionnement en eau, en électricité, et l'évacuation,

récupération des déchets- En considérant ainsi la ville comme un écos'ÿstème de flu)ç et en adoptant une vision

globale s'occupant de la forme de la ville, de fefficience des bâtiments, de l'efficacité des nouvelles

technologies et du comportement des utilisateurc, nous es;Érons pouvoir diviser par 1O au moins nos

émissions, en continuant à produire du développement et de la richesse pour chacun.

Plus le système viaire à une bonne connectivité plus sera efficient énergétiquement

18
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Chapitre II L'état de savoir : artie urbaine

lll. ventilation

1. lntroduction:
La ventilation naturelle a été et restera touiours un des enjeux majeurs en architecture, car elle joue un rôle

essentiel dans le confort de l'homme à I'intérieur et à l'extérieure des édifices en influençant la temtÉrature

et la qualité de l'air intérieur (renowellement d'air et rafraichissement).Une ventilation est dite naturelle si

l'écoulement d'air se fait sans l'intervention de méthodes mécaniques. De ce fait, connaitre et comprendre

le vent est donc un enjeu important.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à présenter quelques indicateurs permettant de comprendre ce

registre en expliquant un maximum d'information @ncernant fécdrlement du Y€nt au milieu urüain, les

paramètres qui influent sur son comportement, 1e3 e{fets aérodynamiques, la poroslté et l'itot de chaleur.

À cet égard, nous allons d'abord commencer par le prospect qui est le rapport entle la hauteur moyenne des

bâtiments H, entourant un espace, sur la largeur de cet espace wr. D',après SANTAMOURIT M (2()011 le

ratio H/W peut modifier récoulemert initial du vent- Les façades pewent canaliser le vent, le freiner et

entrainer des mouvements tourbillonnaires au pied des constructions. D'autre part, le tracé des rues,

l'orientation des bâtiments et fagencement des îlots peuvent affecter les conditions de l'écoulement, la

ventilation est optimisée loBque les rues sont orientées dans la direction des vents dominants. Bien que la

plus grande pression du coté expoé du vent d'un bâtiment, soit produite quand la façade est

perpendiculaire à la direction de vent.

lJobjectif sera donc de pawenir à des solutions et des paramètres afin d'avoir une meilleure ventilation-

2. Développement:
2.7 Vefiilotîon wfuine:
Etymologique : Du latin ventilatio (exposition à I'air, ventilation, vannage du blé, action de révéler, publicité

(qu'on donnel)n
La ventilation est I'action qui consiste à créer un renouvellement de l'air, par déplacement dans un lieu clos.

Elle mit en æuvre dans les lieux ou I'orygène risque de manquer, ou bien où des polluants et d'autres

substances indésirables (humidité par exemple) risqueraient de s'accumuler en son absence : bgements,

bureaux, magasin5 ouwages souterains---etc.3r Elb est principalemert utilisée pour le contrôle de la qualité

de I'air intérieur et aussi pour fournir le confort thermigue en été. 3

2.7.7 lÆ ven|s urboins et les vents dominonts :
Les mowements de l'air à l'intérieur d'une ville sont très différents du milieu rural- Le vent est l'élément du

climat le y'us largemert modifié par la ülle, engendr.fit des ffux complexes. Nous distinguons deux types de

vent en milieu urbain : un vent régional, modifié dans sa vitesse et sa direction par la présence d'obstacles,

et des vents locaux, nés de différences thermiquet éSalement appelés brises thermiques.r

31 Bozonnet Emmanuel, lmpact des microclimats urbains sur la demande énergétique des batiments, cas de la rue

canyon, thèse de doctorat, Univer§ité de tâ Rochelle, France, 2æ5, Ali-Toudert Fazia, Oependence of outdoor

thermal comfort on street design in hot and dry climate, thèse de doctora! Uniyersité de Freiburg Allemagne, 2fi)5
{ https:/fr-wiktionary,orglwih/ventilaÉoî l4l Oÿ 2OL6.
3 Mémoire de magister : Uapport de la cage d'escalier dans la ventilation naturelle, Ait Kaci zouhir
a Source: Oke 1989
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Chapitre II L'étatde savoir : partie urbaine

pour Les vents dominants, ce sont des phénomènes observables sur plusieurs centaines de kilomètres et ils

fluctuent sur des 5Ériodes de l'ordre de la journée- lls sont considérés comme des phénomènes climatiques

de grande échelle. 35

2.7.2 b rugosité urboine:
La figure audessous, montre qu'audelà d'une cerbine hauteur Zg arrdessrs du sol, nommée couôe

limite, la vitesse moyenne du vent (160km/h) reste constante. Proportionnellement à la rugosité du site, qui

est représentée par le coefficient a, la hauteur Zg de la couche limite augmente, ainsi que son impact sur la

vitesse du vent. C.elle-ci décroit ptus avec une rugosité plus importante-

2.7.3 Lefodeur odimensionnel :
Pour mieux comprendre les effets du vent agassant sur les constructions, il faut tout d'abord définir un

facteur très important appeté selon Gandemer J. et Guyot A: le facteur adinremionnel de confort défini

comtne étant le rapport de la vitesse du vent avec la construction à la vitesse de ce dernier sans

construction. ll est donné par:
o, _ h, + ôar-ecla cotstnrctbu--m

Ainsi, si :

U < 1, la construction réduit I'effet du vent au niveau du sol.

tU > 1, la construction a des conséquences néfastes.

Ce facteur permet de connaitre l'effet du vent sur la construction, et de savoir à quelle

vitesse conventionnette de la météo (Cest la vitesse mesurée à 10 m audessus de sol :

V1O meteo) le vent peut avoir au maximum avant la construct'ron ; pour que le confort soit respecté pour

les piétons (vitesse moyenne à 2 m de hauteur est de 5 m/s) une fois cette construction éalisée.s

s Bozonnet Emmanuel, tmpact des microclimats urbains sur Ia demande énergéüque des bâtiments, cas de la rue

canyon, thèse de Doctorat, Université de ta Rochellg France,2005, p.39.
s Chatelet A, Femandez P., tavigne P., Op.cit, p. 50
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Figure 11 Rugosité et couche limite
Souræ : Omtelet et al .-- 1998
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Chapitre II L'état de savoir : partie urbaine

2.7.4 Elîets oérdynomhues liés oux lormæ ordfitedumlæ :
Le Centre s€ientifique et Techn'tque du Bâtiment (CSTB Nantesl a eftctué plusieurs essais en soufflerie sur

plusieurs juxtapositions de bâtiments afin d'étudier leut impact sur l'écoulement d'air. Cette étude a permis

d'observer plusieurs effets aérodynamiques 37 tels que :

Tablear t ; bs cfiets aérodÿnamhu€s
Source : auteur

FEuies Définiüons

Elüet de ttoüs sous immeublê6: Cest un phénomène d'écoulement qui

s'observe dans les trous ou dans les passaS6 sous immeuble qui relieot l'avant

du bâtiment en suppression et son arrière en dépressioo-

L'effet est rcssenü quand la hauteur du bâtiment dépasse 15m

Efu de coir : phténomène dé€oulement aux angles d€s constructions qui

mettent en relation la zone de surpression en amont et la zone de dépression

laterale des bâtiments-
H=15 => F^ =12016,, H=45 =>f^=L4{tX,H= ÿ) => 160%< Çt< Llt6

ç-

Eftt de si[agE : la cirdlation ffuide tourbillonnaire en aval des formes.

Uimportanoe du sillage est en fonction du maiEe couple exposé au

vent incident.

t2u
I"-I

H

Effet de Verturi : Phénomène de collecteur fofmé par des constructions

d€ssinant un angle ouvert au vent
. l-a zone critique pour le confort 5e situe à l'étranglement

L1+[2>1qrrn
H>15m

!{t:!t, ,

lf
I L--.l

Effst du roubau touttlbnmke : provoqué par l'écoulement de l'air qui

dEcend au pied de la face au vent
o Pour que l'effet soit considérable, la hauteur des bâtiments doit être

supérieure à 15m.
o H*t æ= 60m + Fr = 1ÿl%

vz'
Efu de berte : c'est une déviation en wille de l'écoulement au passage d'une

barre pour une incjdence voisine de 45'-
Condiüons d'existence : Hauteu. moÿenne h < 25m.

Longueur minimale de la barre L > 8h.
Espacement trop grând, pas d'effet.

3? source : Gandemer, 1!176 + le cours du monsieur Boukarta

2L

»

H=25m=>F^=13(»6.
H=45m=>h=7@%-

t+ ,/â-v*""
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sh
D

Efiet dc mailb : Cest un effet provoqué par une juxtaposiüon des bâtiments

en forme de podte ou d'ahrLÉole. Dépend de la hauteur h et de l'orientation du

vent- H> fépaisseur-

H

Effet de canafsali(n r Ens€mble construit formant un couloir ciel owerL Une

canalisation ne constitue pas une gêne particulière si ce n'est qu'il peut

trânsmetùe une anomalie sur toute sa longueur (Venturi).

La laBeur du couloir >2H. L.in 2 6m.

Pour une targeuD3h => pas de guidage de flux-

2.7.5 t escrtNon des écoulements dons une rue (le raPport H/w) :
Ce rapport indique la forme de l'espace extérieur voire d'un plan de mases (dégagé, compact, et étroite) ; la

valeur de ce ratio définit trois classes de typologie urbaine. Comme il permet de prévoir les différents types

d'â:oulement à fitférieur de chaque espace. 3

Oke et Nakamura (1988) ont distingué trois tvpes d'écoulements :

Un écoulement à rugosité isolé lorsque le rapport est suÉrieur à 2,5 (flgure a).

Un écoulement à interface de sillage br§que le râpport est compris entre 1,54 et 2,5 (Figure bl.

Un â:oulement rasant lirrsque ce rapport est inférieur à 1,54 (Fgure cl.

Écouiarror ras,a,r ENddEn à e<rf.l!§ d. ril.sÉ L.trlaror. eeBn nllê

II
--T- -.-z r I

;f- n E "l;*l E
,l,,

Égure a: potentielréduit + pollution Ftweb: Bonne wnülation + protection Etur€c: Bonne Yentilaüon

Figu.e 1 : Profil de la circulation de l'âir dens une tue cânÿon en fonction du rapport
d'aspect H^f, de la haüteur et de sa largEur

Source : Bozonnet E-, 2005, 1988 + cours de monsieur Boukarta

2.7.6 Lo dircctionolîté :
Est un concept qui a pour but, l'éclaircissement de la direction du vent- Dans la conception des espaces

urbains, la directionalité est une phase qui précède l'étude d'ensoleillement. fotjectifetant un compromis

entre incidence du vent et orientation solaire, afin de satis{aire simultanément les besoins d'ensoleillement

et de ventilation. !

r MéMOiTE " TEFFET DE TA GÉOMÉTRIE URBAINE SUR f ECOULEME T OU VENT ÊT tA VEi{IIIANO
,{ATUREIE EXTERIEURE " BOUKCTIA Samira, p44

3 Cours de Monsieur Boukarta,

22
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Chapitre II L'état de savoir : e urbaine

2.7.7 f,|,ttoux etqûinnttoux æ onotytiques :

Tableau 4 : Travaux et rêuttats

2.2 lbt de clnleur :

2.2.7 lntroduction:
A partir de changement des villes et les changements climathue et modifications locales du bilan

d'énerEie en trowe un phénomène qui change le confort thermique Cest l'ilot de chaleur urbain-

2.2.2 Définiüon:
Obsewation de fortes différences de temfÉratur€s entre site urbain et le milieu ruràle, et on peut

distinguer trois type de l'ilot de chaleur, les îlots de chaleur à la surface du sol ; les ilots de chaleur de la

canolÉe urbaine (plus intenses la nuit que le iourl et les ilots de chaleur de la couche limite urbaine-P

,lofir nfflaqr mÀ mr oÉ clrÂLFr.t lxrrt.l tx Ém o' ,fts-nû

Jour Nuit tour
Rural Pe^ùrb.m Coûme(6 (ed'e ih ouanq Pr( Peruô.,n lulil

4ure 1:! proffs ûerm'quer dun ibt de chaleur
urbain en fin d'après-rnidi

Source: ADEME (agence de fenüronnement etde
maitrise de fénergie)

E
i5

j

E
t-

- Centrèülle

- Residentiel

- Différence

.&s ri*r§Iou f;SGÇ,il

Fture 13 EFlution æmporetrc d€§ tempe.üre5
de l'air en milieu ruaal et pérl-urbeln.

Sorrrce thèse doctorat : Mme CÉC|l"É DE MUI{CK

o Thèse de doctorât modélisation et simulation des microclimats urbains : étudÊ de l'impact de la

morpholog're urbaine sur h confort dans les espaces extérieurs .Cas des éco quartiers, KHAlfD ATHAMENA p32

'1 Ali-Toudert Fazia, Depeodence of outdoor thermal comfort on street design in hot and dry climate, thè6e

de doctoràt UniveBité de Freibur& Allemagne, 2005.
42 Mélissa Giguurqùère: Pourquoi et comment combattre les îlots de chaleur 2l féwier 20l2Pourquoi et comment

combalre les îlots de chaleur

Chercheur Travail Resultat

Âillâ et Gotoh,
(1982)

Des études expérimentales faites sur
des rues canyon présentant

différents rapports d'aspect H^^,

Ces études ont montré une réductio{t d'absorption de
l'énerSie sdaire incidente de 27X à 13 % lorsque le

Hlw de à2.4

Une expérience en

Allemagne.

Cette étude s'intéresse aux effets
microclimaüques de la temPérature
et de l'incidence du vent dans les

rues de type canyon en saison

estivale, sous deux climats ; le
premier de type chaud et aride de
l'Algérie (Ghardaiâ) et l'autre en
Allemagne (Freiburg). Plusieu15

configurations ont été simulées à
faide du logiciel Erwiflet

Les résultats ont montré que l'angle d'incidence du

vent sur le bâti est décisif :

Une incidence parallèle (longitudinale) : lorsque la

direction du vent est parallèle à I'axe

de la rue, un effet de canalisation 5e produit à

l'intérieur et les vitesses devlennent plus fortes.
En revanche, quand l'incidence est perpendiculaire à

l'axe de lâ rue {et donc aux bâtiments},
trois type de ré8imes pewent être produites (voir

page 76, même drapitrel. Une orientation
oblique de 30160", offre le meilleur potentiel de

ventilation extérieure.al

23
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2.23 lcs æuæs de uéotion de I'ilot de choleur urfuine :

Tabbau 5 : 1e5 câuses de la iormatiott tl'ibt de ôabur
Source : auteur

sowcc : Ad$é de lacl,É,rl/cE et al- 2æ6.

Â (Tu-r)= 7.54-+ 3-94 ln (HAV).

A (Tu-r)= 15.27-13.a4 YskY

Fltule 14 : fo]mub de tâkul de l'lbt de ôabu]
source; cour de Mr, Eoukarta

2.2.4 Focteur de vue du cÎel ou ( Sky Vîew Foctor SVF):

Le facteur d'ouverture au ciel est utilisé pour exprimer le potentiel d'échange d'air entre l'air du canyon

urbain (la rue) et la couche sulÉrieure-

lrrteôsaté de fnot de
chalerr urbâart

\ÿskw

I : Causes de la formâtion d'îlots de chaleur.

Caus.s naturullca

clim.tiquc6 (ou
métârrologiqu.)
saisons, couverture ruageuse,
vitesse du vent:

géographiqucù
emplacement de la vill€, relaef,

expositbn (vorsant sud/nord);

Cau!.s antfirophuoa

mo.phologhuGa . (bnsité des bâtimsnts, maté{iâux dê consÙuctbn

rJtilisés, concenùâtion et taux de croissance des vqrébux;

poliliquca : pratiques d'8nÉnag€ment du tetritoire;

structurclLs : taille de la ville, rapport de surface
minéralisé€/vqlétalisô€, occLpation du sol

énrrgétiquÉ : reiet de chaleur prov€flant do la consommatim
énergétique; émissim de gaz à effet de serre

5 3()% sùv- a{tx;
Échange
therrrroâérauliqrte

a3 Mémoirç magisær dc Mr. Molruned DJAAFRI

24

4ulc 15 : sdlân- crpfiGaüf srr fhffi de llh de ôdeur urtah.
Source: Cour de Mr.Boukarta

2.2.5 tmpocte de I'ilot de choleur sur lo consonmqtion dénergie :
Les îbts de chaleur urbains contribuent à une augmentation de la consommation d'énergie. En Érlode
hivemale, lîlot de chaleur peut+tre tÉnéfique, mais en rÉriode estivale, ilagit sur notre confort. Des

chercheurs américaint AKBARI, H- TAHA" H. (19921, ont rcmarqué que hs temÉrâtures hivernales, dans les

zones urbaines, sont généralement plus élevées de 1 à 4'C que celles des zones rurales proches. Cependant

dans des climats chaudl une augmentation de la température entraine une augmentation de la demande

énergétique en conditionnement de fair, la consommation d'énergie peut grimper de 5 %,'3
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Erpaasion des silles er des
aclrl tles

Fgure 16 : phénorÈnê damplifi..tioo d. frh dG ôâlcur urt!.ir €t srystÈrne de .llEfirati.,lt
Source: BOZONNET

2.2.6 Ttwux eteérimentoux et Tableau 6

A chaque fois l'ilot de chaleur est diminuée est donnais une efficacité énergétique plus bonne et une amélioration de

confort à I'interi€ur a à I'extérieur.

2.3 Potosité urboine :
La porosité urbaine est le rapport entre le volume total d'air des creux urbains et le canopée urbaine

(Steamers, et Steane, 20O4). Elle est classée en deux catéSories:

o Creux Urbain Publks : elles sont l'ensemble des espaces libres urbains extérieurs telle que les routes

les places publics Cestâdire à fechelle de la ville.

r Creux Urbain Privé : elles sont l'ensemble des espaces libre à l'intérieur des ilots telle que les jardins

privé les cours -,. etc. 6

La porosité d'un tissu urbain condit'onne la [Énétratbn du vent dans le tissu. Quand le vent arrivera à

l'agglomération il trowera des obstacles, donc sa vitesse va être faible et sa tràjectoire va changer. "

{ Khalcd Athamena : Modélisation a simulation des micmclima§ urbains : L'Etude de llmpact de la morphologie

uôaine sur le confort dâns l€s espaces extérieurs. Cas des écoauartiers
c Oliüer Cantar :ilol de clraleur urôain parisien selon les 6tpe de temps
Æ Mérpire de AHMED oUAMEUR FOUAD, 2mZ page 

'|8-
a7 ldem page 48.

Augmentalioû des s(igencts
de confon dals le bàÎi

Augneotarior des
coEom@tioos d'élergie E

S\ stèmes de cllllrrti5âtion

RêultatChercheur
Ces études ont montré qu'une rue canyon

orientée Est4uest. La température de l'air près

de la paroi Nord face au soleil est supérieure à

la température de l'air ambiant-{

Cette étude s'intéresse aux changements de

tempérâture en raison des transferts
convectih et râdiatiÊ.

Oke et Nakamura,
(1988)

Ce5 êudes ont montré que l'ilot de chaleur est

augmenté dans les grandes mégalopoles.a5
Crtte étude s'intéresse aux mulüplications
de vastes mégalopoles (Londres, Amérique
du t{ord, Paris) depuis une cinquantaine
d'années a donné lieu à de très nombreus€s
publiczüons sur l'lCU

Chandler (1965)

Bornstein (1968)

Oke (1973)

Dettwiller (1970)

Escourrou {1986)

25

AccroilscD.tr t dc I'cffct
d/itot d€ ch.Lor ûrbih
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2.3.7 Evaluotion:
Une méthode très particulière a été faite pour développer cet indicateur en raison de son aspect

tridimensionnel. Premièrement, ilfallait modéliser la forme tridimensionnelle des bâtiments de chaque

permettre du calcul, et ensuite cetui de sa canoçÉe urbaine. La soustraction de ces deux volumes permet de

définir le volume d'air des espaces creux urbains (privés et publics)- Ainsi, la porosité urbaine exprime le

rapport entre te votume d'air des espaces creux urbains et le volume d'air de !a canolÉe uôaine- La

modélisation et le procédé de calcul de cet indicateur ont été effectués à l'aide du logiciel de conception

Autocad. s

2.3.2 Synthèæ:
Poroaité Po Note

oàol)5 o
0.05 à 0,1 1

o.1 à0.1s 2
o-15à02 3
0.2 à 0.25 4

o25 àO3 5

03 à035 6
o35 à0",r 7

o.4 à 0.45 E

o.45 à 05 9

05ào55 10

û55 à 0.6 11

0.6 à 0.65 t2
o-6s ào"7 13
0.7 à 0.75 t1
o.75 à 03 15

0-8àoa5 16
0.8s à 0.9 l7
03 à0.95 18
0.95 à 1 19
1 2A

Égure 17: nütirn de ÿhdlcateur
d'après la méthode de Carmen 2012

Plus que la porosité augmente plus l'intensité de formation de I'lcu diminue.

La pénétration des vents permis de rafraîchir l'air dans l'espace urbain.

2.3.3 Trovoru etqÉdnrcntaux et onolytiques:

Tableau 7

Chercheur Travail Resultat

Steamers, et Steane, 2(X)4 Des études ont été faites pour
calculer la porosité d'un
quartier à l'aide du logicie!
autocad.

Ces études ont montré que: à l'échelle urbaine,

une densité basse permettait une porosité

uôaine adaptée aur besoins d'exPosition aux

vents, dans le climat chaud et humide de la

ville.
[a combinaison des bâtiments en hauteur avec

des maisons et l'espacement entre eux assurent

la porosité urbaine-
La porosité urbaine est liée directement au

potentiel de pénétration du vent dans le üssu ;

elle conceme les vides ou les creux uôains
publics (parcs, ruet boulanards...) ou privés (à

l'intérieur des parcelles) (Steemers et Steane,

z0rx'l

Æ Mémoire d'AHMED OUAMEUR FOUAD, 2OO7, page 49
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lV. Ensoleillement

7- lntoduction
Dâns ce registre nous nous retenons de présenter I'ensoleillement en tant que source d'énergie et facteur

climatique à partir des indicateurs qui ont une relation avec ce dernier et leurs influences sur la

consommâtion dénergie à l'échelle urbaine. Le potentiel énergétique d'une ville ou de plusieurc bâtiments
p€ut être évalué à reçoit les quantités d'énergie solaire atteignant les surfaces d'enveloppe de ces bâtiments

; les râyonnements reçus par les façades Sud, Sud-Est et Sud{uest des bâtiments sont les plus besoin en

terme d'énergie et annule la demande de chauffage teet les masques solaires peuvent être occasionnés par

le relief, la végétation existante, les bâtiments voisins, ou encore par des dispositifs architecturâux liés au

bâtiment lui-même ; les constructions constituent des écrans fixes pour leur voisinage, leur rôle Peut &re
positif si l'on recherche une protect'on contre le Soleil, Cest l'élroitesse des ruelles et la hauteur des

bâtiments réduisent considérablement le rayonnerrent direct et fournissent un ombrage bienvEnu, Par

contre, ce rôle peut être négâtif si les bâtiments voisins masquent le soleil alors qu'on souhaite bénéficier

d'apport solaire eet si on parle d'enveloppe on parle aussi de la valeur de l'altÉdo et la diversité des ÿpes
de matériaux correspond au flux d'énergie solaire absoôé51

2. Dihdoppement:
2-7 Mmîttonædoirc
2.7.7 Définiüon :
Cet indicateur est évalué à partir des €arâctéristiques simplifiées de captation solaire de chaque paroi

extérieure et il traduit la copcité d'un bôtiment ù recewir lo lumière du soleil sur ses foçodes et tÉnéficier

oinsi dopports üermiques et décloirage noturel. Læ effus ctmulés de h contluft4 de I'orientation et le
prospect et de l'albédot
L'admittance solaire est calcülée par l'équation suivante :

A-S=IAn*Cn+ IAe'Ce+ :As+ IAo'Co / fA source: C-our monsieur BOUKARTA

C coefficient représede le rapport de réceptivité d'une des façadet nord, est et ouest avec la façade sud ;
dans ce tableau on présente les coefficients d'admittance solaire Cn, Ce, Co, et h/l Cest le prospect

présentantdans le tableaus

Tableau 8 : les coefficients d'admittan€e solaire et le prospect

4 www.ecosociosystemes-fr
!(Service public de Wallonie - DGOrt ; Département de fEnergie et du Bâtiment Ourable)
51Mr. Mohamed DJMFRI mémoire FORME URBAII{E, CUMAT EI ENERGIE}

nord f,oid -
.6t:lll

,{or+

est 60

Est

q,
Est-arrd

t:üt

Est-

sud

15{'

sd
1&'

5u4

oüest

2to

tuê
ouest

24

Oucst

2m

Ouc6t-

lDrd

:]m

llonÈ

oüest

3:r0

hl4 o.72 0.75 o.97 o.84 o.84 o.91 L o.92 o.a7 o.83 0.84 o-79

hllaz 0.6s 0.69 0.75 0.81 0.84 0.93 1 o.9s o-88 0.81 o.72

27

Source : cour monsieur BOU(ARTA

52 ldem Mr. Mohamed DJAAFRI
53 Monsieur BOUKARTA ANALYSÊ DE t'ENSOTEILLEMENT 2014-2015

0.80
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hlÉt o.62 0.65 o.72 o.80 o.8s 0.93 o-95 0.89 o-81 o-77 0.69

h/ldr.5 0.61 0.65 o.7L 0.80 0.84 0.93 L 0.96 0.81 0.76 0.68

Ss
obstacle

061 0.65 o.7L o.80 o.85 o.93 1 o.97 0.90 0.81 o-77 o.68

0 <A-s <1

2.7.2 ExyÉrîences : lobleau 9

Plus admittance solaire augmente, plus la consommation déner8b diminue-

2.2 Volume possif :

2-2.7 Définîtîon :
Le volume passif est la partie du bâtiment située à moins de 6 mètres d'une fenêtre et qui bénéficie

donc d'un éclairage et d'une ventilation naturellea-

La ration est calculée par l'équation suivante :

Ration =volume passive/volume total source : Scale Hierarchy, Urban Typologies ând Energy

(»6 < V.P<1ü)%

2.2.2 Expérîences :

Selon une étude qui était dirigée par Carlo Ratti, et une autre par Serge Salat; qui portait sur une

comparaison entre Londres, Toulouse et Berlin, et qui analyse I'impact de critère sur les

consommations d'énergie d'un bâtiments; le volume passif correspond à la somme des volumes

compris à moins de six mètres d'une façade.

qsource: 
De l'importance de la morphologie dans l'efficience énerBétique des villes, SerBe SAIAT et Caroline ]{OWACXI

55sorrrce: Scale Hierarctry, Uôan Typologies and Enerry, S€rBe satat, Uôan Morphology Lab Director, ,{aüonal CorBress

on Eneryy and Spatial Planning, Delft, September 22 2OLl.

28

Orerôeur Travail RêUhat

serge Salat ;U rban Morphology
Lab Director ; SeptefibEr 22 20l,l

Une oomparaissant entre
l'immeuble haussmannien et les

trois diflérentes typologies de h
Ville Radieuse.

Notons tout de même que

contrairement aux apparences,
les tours ont une admittance
solaire plus faible que le bloc
haussmannien.
La hauteur n'est donc pas

corrélée à cette admittance
solaire-
On constate que l'immeuble
haussmannien a le meilleur
coefficient d'admittance solaire-

1

0.89

A.S L0
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m

T Passive volume

T I
Euilt volume

E

IIIIIIITI
trn rdrl blo.t

PvI l1'r

p\T. -i1..

$Urban Complexity, Efficiency and Resilience, Serge Salat and Loeiz Bourdicurban Morphology Lab, CSTBFrance

Etat de savoir :

FEUre ,8 : La sutface pesshre

Source: Scale Hierarchy, Urban Typologi€s and Energy

L'augmentâtion du ratio volume passif / volume total entendrant selon des travaux scientifiques une

moindre consommation énergétique.

Uanalyse suivante a pour but de montrer comment le ratio du volume passif peut augmenter quand h tissu

urbain (composition urbaine) est plus complexe, Les trois premiers exemples molltrellt des organisations

urbaines simples sur lesquelles la plupart des villes modernes ont été fondées.

Les trois autres figures montrent trois structures basées sur des courc carrées, avec une complexité

croissante- La construction est directement inspiée de la théorie fractah, et plus précisement la

Sierpinsk-rcarpeÉ.
Crtte simple analyse géometrhue nous montrê que les compositions urbaines complexes ont un ratio du

volume passif plus élevé que les simples compositions-

Bit ,rn rrÉ.

.I

.t
..t I

I
.r..1. .r

tr tr

D tr

LI tr

Ff,urel9 : Urbein cornplcre, e{fiG&ftê et rÉsfience
Source ; serge salat et loeiz bourdic

Selon Serge Salat et toeiz Bourdic qui ont étudié de nombreux tissus urbains, historigues et modemet et

dans des climats froids et chauds, le résultat émerger était: plus le tissu urbain est complexe, plus le

pourcentage du volume passff augmente. (zones passives en vert).

79
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Shroghxi.
Lujiazui (CBD)
Ratio = 43 ÿo

Gumgzhou
Tianhe

Râlio d6 %

Shangùai,

HonÊkou
(lilongs)

Ratio - 80%

Paris. 19th

ceûnrry
Ratio - 80%

t

Hong KonB.
North Point
(residentiâl)
Ratio " 80%

I

Orerôeur L€ üaÿaille Résultats

Serge Salat
Loeiz Bourdic
Caroline Nowacki
Carlo Ratti

o Une comparaison entre
Londret Toulouse €t Berlin,
qui anaÿse [impact de ctitère
sur les consommations
d'énergie d'un bâtiment

. étude de nombreux tissus
urbaint historhues et
modemes, et dans des climats
froids et chauds

üaprès les études qui ont été faites on conclut que, plus le ratio volume passif/volume total augmente, plus

la consommation d'énergie ne diminue.

3. Conclusion
D'après la recherche qu'on a faite ; on a conclu que l'ensoleillement est un facteur climatique très important

dont on doit tÉnéficier de ses bienfaits; et pour bien comprendre et utiliser l'influence du soleil il faut bien

connaitre la position du soleil dans le ciel à tout instant. Cette information est indispensable pour le choix de

I'exposition d'un immeuble, l'expositbn des masques solaires voisint les zones passives qui peurent

tÉnéfic'rer d'un éclairage et d'une ventilatbn naturelle, si lon suppose que les fenêtres sont suffisâmment

g,randes et que la ventilat'ton naturelle est facilitée pôr la conception Bénérah du bâtiment- Une complexité

urbaine appropriée est un moyen d'améliorer le ratio du volume passif et un taux de volume passif élevé

garantit que la majeure partie de la surface de plancher est située à moins de 6 m de l'enveloppe extérieure :

les appoats solaires naturels, l'éclairage et la ventilation passive pe.mettent alors de diminuer la

consommation énergétique du bâtiment, ce qui aide par la suite à optimiser l'intêrfuce entre la ville et
l'extérieur; mais parfiois ça existe des risques de surchauffes en été dont il est indispensable de se protéger
par le choix de vitrage, la végétation, matériaux de construction et l'isolationt-

lF

57 Auteur
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Etat de savoir :

Fkurê 20 : poürcênLtp du yohme passif dans dé'térentes t&su urtrdr
Source : Selon Serge Saht et Loeiz Bourdh

. Après les expérien€es faites
par plusieurs chercheurs, ils

ont arrivé à conclure que
plus le ratio du volume passif

augmente, plus la

consommation d'énergie
diminue, et plus le tissu
urbain est complexe, plus le
pourcentage du volume
passif augmente.
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Conclusion générale

les recherches que nous avons effectué pour évaluer la portée énergétique à travers l'approche

paramétrique nous ont permis d'acquérir un certain niveau de connâissance sur les quatre principaux

registres que nous avons fixé: 1: densité,2: mobilité,3: ventilation,4: ensoleillement et d'assimiler les

différents types d'indicâteurs que contient chaque registre ( indicateurs liés à la forme , à I' individu ,au

micro climat, au déplacement et transports ) et leurs influence sur la consommation de l'énergie . D'après

les résuhats obtenus par les chercheurs nous nous sommes positionnés selon l'importance de chaque

registre qui nous a conduits au raisonnement suivant:

Bonne connectivité

Bonne ventilation Bonne ensoleillement

Potentiel éner8étique

Mobilité
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La6rnre ui6âinê là plus efficiente
énergétiquement exige la maitrise

de

canyon /
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Tableau 10 : Le tableau suivant montre dês recommandations à utiliser lors de la conception du projet :

Les registres Les indicateurs Recommandation

La densité

Le coefficient d'occupation du
sol

Un cos important permit de réduire
la consommation d'énergie

Le coefficient d'emprise au sol Favorisé le développement vertical

La mobilité

Nombre cyclomatique Plus ce nombre est élevé et plus le

trafic sera réparti entre les voies,
diminuânt ainsi les embouteillages et
améliorant la fluidité du trafic.

lndice dê connectivité a Plus l'indice a augmenté, plus la

consommation d'énergie augmente.

lndice de connectivité b Plus l'indice b augmente, plus la

consommation d'énergie augmente

Plus l'indice y augmente, plus lâ

consommation d'énergie augmente

lndice de densité Plus l'indice de densité augmente
plus la consommation d'énergie
diminue

Ventilation

Effets aérodynamiques Les effets aérodynamiques
favorables: Effet de sillage et effet
du rouleau tourbillonnaire
Prospect 1.5< H/W <2.5

Porosité urbaine Plus la porosité urbaine augmente,
plus la consommation d'énergie
daminue.

llot de chaleur urbain Plus ICU diminue plus la

consommation d'énergie diminue

L'ensoleillement

Plus l'admittance solairê augmente,
plus la consommation d'énergie
diminue.

compacité Plus la compacité augmente, plus la

consommation d'énergie se diminue.

Volume passif Plus le ratio de volume passif

/volume total augmente, plus la

consommation d'énergie diminue

32
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Partie architecturale

1. lntroduction:

La recherche d'un refuge a toujours été l'une des préoccupations principales de l'homme. De la grôtte 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 lndiens ...)

c,est ce qu,on appelle habitat vernaculaire, lJénergie a touiours constitué une quête pour l'homme afin

d'améliorer son confort, La consommation d'énergie dans le secteur résidentielen Algérie représente 35% 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 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 l'amélioration continue de ces

derniers.

2, Orientation d'un bâüment :

Les pièces occupéês en permanence sont orientées plus au moins au sud, les chambres sont orientées sud-est

pour bénéficier des apports solaires le mâtin 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 plats. 1

a
Figure 21 :L'orientation d'un habitat

3. Compacité d'un bâtiment :

La compacité d'un bâtiment est le rapport entre son volume protégé (chauffé) et sa surface de dépêrdition
(l'enveloppe extérieure du bâtiment) : C = V/A
Le rapport inverse nommé facteur de compacité ou coefficient de forme est également utilisé : Cf = Ay'V

La compacité est donc meilleure lorsque le facteur de compacité est le plus faible.

Une partie de l'énergie consommée dans un bâtiment est dissipée au travers des parois extérieures.

Le volume protégé (chauffé) nécessaire est fonction des besoins en locaux du bâtiment selon sa destlnation.

t http://www.aquaa.fr/L-implantation-et-l-orientation.html
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1{0 nz

ÊallètsÈ êtrèrEUt , 105 a Ibliûàtr cdâ;ur,75 !r:

IÈpenditios éleules DepedilioæliaiÉEs

l4Lr rE:

Flgure 22 : variation du coefficient de forme Figure 23 : La forme compacte.

4. 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 chaleur

t E r t

FBure 24 : Les zones tampons.

Vâ.râd6 du cæltlclern de ldæ ll ,-

'? 
http;//www.google.com/Architecture bioclimatique P0F
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Pour un volume proté8é fixé (V), la rédu*ion des surfaces de déperdition (A) permet de diminuer le facteur

de compacité (cf) 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

déperdition, les maisons mitoyennes ainsi que les immeubles à appartements de plusieurs éta8es ont une

meilleure compacité. Plus un bâtiment est compact, plus il est facile d'atteindre des performances

énergétiques élevées. Pour une même performance, les épaisseurs d'isolant nécessâires sont moins

importantes. Les parois extérieures ont un coût économique et écologique important. Réduire leur surface

permet de diminuer les déperditions, le coût et l'impact des bâtiments sur l'environnement. Le logiciel PEB

prend en compte la compacité pour calculer le niveau d'isolation thermique Slobal du bâtiment « le niveau K

».2

-
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4. 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

thermique.

5, Les fenêtres et vitrages:

Les lenêtres dppoftent à to fois choleur et lumière et permettent d'occumuler directement et très simplement

lo choleur en hiver. Leur disposition est étudiée en fonction de l'otientotion et des pièces de fdçon à iouer à lo

Jois avec l'éclairoge noturel, lo chaleur et la fraicheur-

Ces ouvertures sont complétées (toujours à l'extérieur) pdr des protections mobiles : stores, volets, fixes :

ovoncées de toitures pour se ptotéger de l'opport de choleur et de lumière en été.

Avec l'utilisation de vitrates performants, les déperditions de chaleur par rapport à un simple vitrage standôrd,

sont réduit de plus de 30%.

5. Analyse paramétrique des indicateurs :

Dans l'obiectif de réaliser un outil d'âide à la conception architecturale en phase esquisse 8énéralisable pour

la zone climatique de notre aire d'étude pour une meilleure rationalisation de l'énergie Nous avons effectué

une anaÿse paramétrique et relevé les parâmètres qui influencent plus la consommation éner8étique.

Réalisées sur un archétype de 3*3 orienté vers le sud constltué des matériaux dans les tableaux suivant:

Plancher haut

RÀcomposant
0.027.754Béton lourd

r.73 0.1316Hourdis
0.060.352Enduit plâtre I

Extérieur

lntérieur0.2122totale

Plancher bas

REpaisseur cmcomposant
0.067.7510Béton lourd
0.023 7.70Carrelage

lntérieur
I

13Totale

Le mur

composant Epaisseur (cm) À R extérieur

I
lntérieur

Mortier 2 0.02

Brique creuse 10 0.48 0.21

Lame d'aire o.62 0.16

Brique creuse 10 0.48

Enduit plâtre 2 0.35 0.06

totale 34 0.66

35

Epaisseur (cm)

Extérieur

0.08

1.15
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On a choisi de faire une étude annuelle pour obtenir les besoins de chauffages et de climatisations, Donc en

se basant sur une série de simulations par une Approche monovariante qui consiste a fixé tous les autres

paramètres et ne faire varié que le paramètre étudier (voir figure : 05)

Figure 25 : liste des paramètres utilisés et du nombre de simulation effectués

Nous avons utilisé pour la simulation de l'enveloppe les matériaux suivants:

fabhau 11 : liste des matériaux utilisés

analyse pâramélriques à l'échelle ô.chit€cturale

De simple au
rriple

DerOà
1-0096

vâriârion de Ut dê 5 à 0.6 (6 simulâtionr)

1O'12 = 120 simulatioô

1O rimulâtions

1O simulàtions

Deoà360

lO variations

o.5às

1O matérieux

Vâriôtion de O.1 à 1 (10 simulàtions)

vitràae

objectif 5() kwh/m7ân

lmportance dLr Vp sous 10 orientations'

lmportance des tenêtre (Rl)

fffi
F

lmportance du prospect (R2).

ramètres les plus imÀ lravers l'état de savoi

lmportance de lâ compacité (Rl)

-

(R')
lmportance de t'orientation et lê tâux de

frr-Iæ

Les matériaux lsolation / épaisseur (cm) Epaisseur du mur (cm)

Mur double paroi en brique polystyrène extrudé par extérieur 15cm

Laine de roche entre les parois 10 cm

Mur double paroi en brique polystyrène extrudé à l'intérieur 10 cm 44

mur en béton armé Sans isolant

mur en béton polystyrène expansé à l'intérieur 15 cm 39

mur en béton laine de roche 15 cm

mur en béton cellulaire laine de roche 40

mur en bois laine de mouton 25

mur en pierre 50

mur en plerre polystyrène extrudé 65

36
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20
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Sous le logiciel de confort thermique pléiade comfie en fixant les données climatique de la ville de Blida nous

sommes arrivés au résultats qui classe l'isolation en tête des indicateurs (83,28%) suivie par la compacité de

81%le volume passif de (14 %) et par I'orientation (8.48%).l'outil est représenté sous forme de pyramide

aidant par sa simplicité les architectes à optimiser la demande énergétique de leurs bâtiments.

Le matériau le plus performant énergétiquemênt : (mur en brique double paroi avec isolation par extérieur

et entre les parois)voir le tableau suivant:

Le plancher haut : dalle corps crue avec isolation par extérieur

Plancher bas : dalle pleine avec isolation par intérieur

83.28% enveloppe

81% compâcité

14% \rolume passi\re

8.48 % orientâtion

8.2096 taux de vitrâge

4.22% §pe defenâtre

1,81 % prospecrt

Plancher haut

composant Epaisseur (cm) À R Extérieur

*J,,

Polystyrène
expansé

15 0.04 3.85

Béton lourd 4 0.02

Hourdis 15 r.23

Enduit plâtre 2 0.35 0.05

totale 37 4.06

Plancher bas

composant Epaisseur (cm) R Extérieur

I
lntérieur

Béton lourd 10 1,.75 0.06

Polys§rène
expansé

8 0.04 2.05

mortier 5 1.15 0.04

Carrelage 1.70 0.02
Totale 25

L'état de savoir : partie architecturale

Figurê 26 : classement des indicateurs
Source : auteur

7.75

0.L3

2

2.16
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RÀEpaisseur (cm)composant
5.L70.0315Poÿsÿrène extrudé
0.021.152Mortier
o.2t0.4810Brique creuse
2.440.0410Laine de roche
o.2L0.48Brique creuse 10
0.050.352Enduit plâtre

I
extérieur

lntérieur

8.1149totale

7. Conclusion:

Tous ses simulation nous a permis de connaitre l'importance de chaque indicateur et le classé par rapport aux

autre indicateurs et nous allons appliquer ses indicateurs par rapport à leur importance dans notre projet

architecturale.

38
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1. Présentation:
7.2 Delinitîon du développement duroble :
Urbanisme respectueux de I'environnement par des nouvelles méthodes de constructionl de nouveaux

matériaux, de nouveaux modes de déplacements, conçu à travers 3 piliers: l'environnement, le social et

l'économique dans les villes.

7.3 Détinltlon de l'écoAuartier :
Forme urbaine apparue à la fin du 20eme siècle généralement au nord européen, qui se caractérise par des

formes architecturalet sociales et économiques nouvelles et qui sert à réaliser le maximum de conforts.

C'est une solution qui sert à changer les modes de vie et les rendre plus saines et plus socioculturelles en

s'adaptant aux règles de nature.

7.4 Les couses quî nous conduisent vers éco-quortîei :
La croissance de l'insécurité.

L'augmentation du gaz à effet de serre.

Une croissance incontrôlée des villes et une augmentation de la pollution.

La favorisation de l'inégalité sociale et l'augmentation de la consommation énergétique.

La dégradation de l'environnement et du réchauffement climatique.

7.5 L'obJectîl de fécoquortier t

Réduction des consommations énergétiques.

Limitation de la production de dé€hets.

Favoriser la biodiversité.

Profiter de la disponibilité des matériaux écologiques

Recyclâge et gestion d'eau.

Egalité et adaptation sociocuhurelle.

2. Analyse des exemples :

2.1 1er exemple : « éco-quartier de Vidailhan-Toulouse-»
L'idée est de créer un quartier quis'insère harmonieusement dans l'environnement et dans la ville, un

quartier vivant répond aux besoins de chacun en créant : logement, commerce, emploie et service.

Fi8üre 27 : shuatlon du vidailhan
Source: Google Earth

39

I

S.
È

a7



Chapitre II Recherche thématique

2.7.7 Situation:
Vidailhan est un des quatre quartiers de la ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) de Balma-Gramont; La ville

de Batma se situe au Sud-ouest de la France .Elle appartient au département Midi-Pyrénées dont le chef lieu

est Toulouse. C'est une ville conviviale, sportive, culturelle et festive.

Figure 28: la ville de Balma
Source : Google image

2.7.2 Fîche technîque du proiet:
Superficie de l'éco-quartier Vidailha n

Nombre de logements
Nombre d'habitants
Surface logements
Surface équipements publics

Surface commerces et services

Surfaces bureaux
Nombre d'emplois
Surface espaces publics

Surfaces jardins publics

Densité (individu à I'hectare:
Habitants + emplois/ surface totale)

31ha
1750
2700
104391 m2

64(X) m2

2500 m2

60000 m2

2400
10ha
2.7ha
L79

I tq*;rr*rrf*
*4tF tüc*d
I lhùiaiÛrÀtit

f----l tattæ
E ratrr*r*ænæ
Çt cclrææaÊa
I PrcFaL

Figure 29: Typologie du quartier,
Source : PDF, les Hauts de Balma

I

I
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2.7.3 ObieLti! du Proiet :
Ce projet vise à :

Développer la ville pour participer à accueillir les l0 à l5 000 personnes supplémentaires que

compte annuellement le territoire toulousain.

Contribuer à réequilibrer Toulouse Métropole vers l'Est, pour l'activité économique en particulier.

2.7.4 Anolyse du tissu urboîn :
Tableau 12

Sysême viaire Système bâti

t Le concept de mobilité de vidailhan se veut facteur

d'attractivité, de qualité de vie et d'écologie. Cest ain§i

qu'un réseau de pistes cyclables et de voies piétonnes se

veut une incitation à aller à pied ou à prendre le vélo :

. Une large avenue centrale de 7 m
! Des rues étroites de 3m
. Les voies accueillent partout les cyclistes (piste cycliste de

3m).

' 3 lignes de bus permettront de rejoindre le métro, le centre-
ville et le collège.

. Minimisation de circulation mécanique : accès auto 2 sens.

. zone de stationnement sous-sol (2900 places privés => 2

places /lo8t).
. ParkinB pour 260 places plus 280 places pour les visiteurs.
. Pour le stationnement des vélos, 3 300 places privées,

intégrées en rez-de-chaussée ou en sous-sol.

. 1750logements sur une surface de 31 ha avec une

densité de 56loBVha.
. 1250 logements diversifiés à Vidailhan :

lndividuelle 7%

Semi collectif 2l%
collectif 72%

. La présence d'équipements publics en cæur de
quartier, les commerces de proximité

r Les bâtis sont neufs (en bon état).
. Uorientation des bâtiments vers le sud.
. Les gabarits sont variés entre R+1 et R+4.
. Des façades lisses qui sont dynamisées par un système

de « boites » traités en structure métallique.
. Pour les matériaux, on a l'utilisation "stores bois",

"briques", "béton blanc" en style toulousain.

§ystème parcellaire Espace public

. La trame générale s'est voulue ouverte, pour mettre en

relation les quartiers riverains et développer une nouvelle

centralité autour du nouveau jardin public.
. Le proiet est découpé en 5 ilots autour d'un jardin public.
. Les formes sont rectangulaires : rectangles ou trapézoidale

. conception du quartier à partir de la morphologie
naturelle du site replace la biodlversité au centre du
projet.

. 15 Ha d'espâce végétalisé est préservé dans l'éco-
quartier de Vidailhan.

. Le quartier est structuré âutour du Parc de Vidailhan (2

ha).
. Ambiance de sous-bois, en périphérie du jardin.
. Des aires de eux, elles sont multi érationnelles

les indicateurs Aspect énergétique

Le quartier :

. Cos = 0.84

. ces = 0.34

. Nombre cyclomatique U = 6

. findicea=0.24

. findiceg = 1.33

. llindiceY = 0.51

Le meilleur ilot :
t Cos = 1.15
. Ces = 0.23
t Compacité = 0.70
. Porosité = 0.80
. Volume pâssif = 100%

. 80 % des besoins énergétiques couverts par les énergies

renouvelables.
. L'éco-quaftier Vidailhan utilise un réseau de chaleur

alimenté par une centrale combinant une nouvelle
génération de capteurs solaires haute température et

de la biomasse.
. Utilisation des panneaux solaires en toiture.
. Au total, 12@ logements collectifs sont concernés par

cette solution énergétique innovante,
. Cette combinaison énergétique évite en effet le rejet

annuel de plus de 1000 tonnes de CO2 dans

l'atmosphère par rapport à une énergie fossile.
. Elle prévoit l'utilisation d'une chaufferie bois l'hiver et,

l'été, d'une nouvelle génération de capteurs solaires

tubulaires sous vide de grande puissance.
. Un champ solaire de 800 m2 pour une puissance de 350

Kw, est implanté dans l'enceinte technique du quartier

regroupânt la production solaire et la chaufferie mixte
bioma5se-gaz 47
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2.2 2eme exemple : l'écoquartier de « Villeneuve »

2.2.7 sltuation :
L'éco-quârtier de Villeneuve est situé sur un plateau au sud de Cognin à proximité de l'agglomération en

rive droite de l'Hyères.

Cognin est une commune française, située au sud-est de la France dans le dépârtement de la Savoie en

région Rhône Alpes. Située a l'ouest de Chambéry, et entre deux massif : des Alpes et du jura

châmbéry

Figure 30 : EcG{uartier de vllleneuÿe,
Source : Google Earth

Figure 31 : Situation de Cognin,

Source : Google Maps

2.2.2 Fiche technique du proiet :
L'éco-quartier d'étend sur une superficie de 50 ha dont 24 ha seulement sera aménagé.

Accueille 12oo logements avec une densité de 50 log,/ha, pour 5096 de la population supplémentalre de

Cognin soit 3500 habitants.

Des équipements publics : école, Sendarmerie, maison de quartier, commercês..

Particularité : réduction des places de parking fourniture d'un vélo électrique par logement, développement

de l'auto-partage, continuité et densité des cheminements piétons et cyclables.

2.2.3 obiedü du prcjet :
Répondre aux besoins fondamentaux pour le plus grand nombre (s'abriter).

produire un cadre de vie offrant un niveau de confort contemporain pour les habitations et les espaces

publics (habiter).
proposer le développement d'un art de vivre qui deviendra une expression patrimoniale de ce quartier (être

habité).

Figure 32 ; vue 3D,
Source : Google image
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2.2.4 Anolyse du tissu urboin: Tableaul3

système viâire système bâti

. Le quartier se compose de deux niveaux et statuts de

voiries:

. Un mail central, avec un espace piéton de 2m et
une piste cyclable bidirectionnelle de 3 m.

. Les voiries de desserte, avec une mixité des

usages.
. Des voies étroites de 6m avec de larges trottoirs (2 à 3m)

avec des stationnements longitudinaux pour les visiteurs.
. Des places de parking 1200 places (une place par

logement)
. Fourniture d'un vélo électrique par logement
. Un pont sur une longueur totale de 40m afin de relier le

quartier avec la ville.
. 3 arrêts de bus traités et aménagés en assurant

l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
. Utilisation de Béton sablé ou enrobé pour les voiries et

pistes cyclables et le pavé ou dallage pour les pistes

piétonnes.

. Le quartier est composé de 3 sous-quartiers.

. Une variété de programme (Maisons en bandes, Habitat

intermédiaire, Habitat collectif).
. Une Mixité sociâle:

. Des locatifs privés 30%.

. Des locatifs publics 30%.

. De l'autopromotion 40%
. Densité de 50lo8/ha
. Le cos approuvé et fixé à 1,2.
. Les bâtiments sont orlentés vers le sud.
. La hauteur des constructions est de R+1 à R+4 avec

parking au sous sol.
. Les bâtiments sont aliSnés à la limite des voies existantes

avec un reculd'un mettre du trottoir.
. Grandes ouvertures et balcons sur les façades qui

favorisent un bon ensoleillement et éclairage des

logements.
. Utilisation de masques pour atténuer la force du soleil en

été
. L'utilisation du bois dans la construction

§ysême parcellâlre Espace public

. Les parcelles sont de forme rectangulaire ou composition

de formes géométriques.
. Les parcelles sont disposées en lanière, c'est-à-dire en

bande longue et étroite.
. Absence de séparation entre Ies parcelles, sauf les voies

structurantes qui délimitent les ilots.
. Le positionnement des accès détermine l'aménagement des

cours urbeines.

. Des alignements d'arbres repartis en fonction des

entrées des logements,
. Une place au centre du quartier résulte des trames de

logements qui viennent la caler à l'est et à l'ouest, et de

la trame des commerces au nord.
. Les terrasses sont orientées vers le sud.
r Des mobiliers urbains ou verdure y déflnissent les aires

de stationnement,
. Des aires de jeux délimitées par des lampadaires ou

bornes de protections.
. Les bâtiments sont bordés de verdure qui sert de limite

entre les voies et le bâti.
r Les trois sous-quartiers sont séparés par des bandes

vertes simplement enherbés qui peuvent accueillir

différentes animations.
Aspest énergétique

. Des capteurs solaires pour l'Eau Chaude Sanitaire.

. Traitement des eaux pluviales sur chaque parcelle.

. Une déchetterie a proximité afin de recTcler, traiter et
gérer les déchets.

. Réaliser des volumes compacts.

. Favoriser les apports solâires.

. Equilibrer les températures par I'inertie
r Eviter les ponts thermiques
. Le réseau de chaleur du quartier possède un mix

énergétique diversifié avec la valorisation des déchets,

une énergie thermique Co-générée, la biomasse et le gaz

naturel,
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Points forts de vidailhan
§ Projet construit autour du patrimoine naturel et végétal

faisant l'identité du site.
§ vâlorisation paysagère, urbaine et écologique de la

gestion des eaux de pluie.
§ Structure organisationnelle de proiet exhaustive dès la

phas€ amont et gouvernance.
§ Assure une greffe cohérente et harmonieuse avec le

tissu existant.
§ Capitalisation complète des bonnes pratiques avec la

mise en place d'un guide avec suivi pendant 8 ans du

comportement des usagers et exploitants et actions

annuelles de sensibilisation aux enieux de l'EcoQuartier
§ Réelle recherche de mixités sociales et fonctionnelles

(équipements, services, tertiaires) et création de lieux

de rencontres et d'échanges (maison de quartier, iardins
collectifs).

§ Transports publics et liaisons douces favorisés, création
de services mutualisés (assistance, covoiturage.. ).

§ lnstallation de concentrateurs solaires (la lere en

France),

ô ll est proche du cæur de cognin et de Chambéry, ville-

centre de l'agglomération,
§ ll est facilement connectable au réseau de transports

en commun, à moins de 10 minutes du centre de
l'agglomération,

§ ll offre un potentiel de qualité urbaine et
environnementale approprié à l'accueil d'un quartier

d'habitation.
§ ll permet d'adapter le développement à des exigences

de performances énergétiques.
§ Utilisation de matériaux écologique et préservation de

l'environnement.
ô

2.2.5 Les points foræ des proiets i Tableau 14

3. Classification formelle de l'éco-quartier :

Tableau 15

Afin d'arriver à une bonne conception d'un éco-quartier, un site adéquat est requis ainsi qu'une bonne

hiérarchisation des voies piétonnes, cyclables ou motorisée. Associer habitat et service, sans oublier la

nature et la préservation de l'environnement.
Dès lors, l'utilisation des sources d'énergies renouvelables semble être une solution adéquate Encourager

le développement de ces énergies, c'est parvenir à une indépendance énergétique qui ne peut être que

positive à notre développement.

Eco-
quartiers

Compactes Verticaux Traversants Pavillonnaires

Définition lls se caractérisent par

des formes compactes
afin de rendre les masses

et les espaces plus denses

et la circulation limitée
(En se déplaçant par une
ou deux voies) ou difficile
si elle est mécanique.

Les bâtis sont
implantés
linéairement suivant la

direction des voies
tracées. Ces dernières
sont Ia base du
découpage des ilots
préservant la forme et
l'orientation des

bâtiments,

Les bâtis sont
généralement présentés

sous formes de l, L et T

ou leur orgânisation
provoque un flux
traversant à travers les

ruês et les espaces libres
qui sont inclus entre les

différents éléments en

hauteurs

Les bâtis qui se

réunissent en un seul
groupement où un ilot
forme une sorte de
pavillon d'élément
identique dirigé par
une direction
invariable mais un

degré de répétition est
variable.
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Cha itre III ro et

1. lntroduction:
La ville est une unité urbaine étendue et fortement peuplée dans laquelle se concentrent la plupart des

activités humaines: habitat, commerce, industrie, éducation, politique, culture.,.etc. C'est une entité

dynamique, elle évolue, se structure et vit selon une mesure qui lui permet de se particulariser des autres.

Elle est distinguée à travers diverses composantes qui influencent puissamment son image.r

Selon Richard Rogers : Les villes sont d'abord, et de façon évidente, des or8anismes qui engloutissent les

ressources et rejettent des déchets. Plus elles s'étendent elles se complexifient, plus elles dépendent de leur

espace environnant et plus elles deviennent vulnérables aux changements-2

Alors, Pour diagnostiquer la ville de Boufarik et mieux l'étudier, on a suivi l'approche typo-morphologique,

qui s'appuie sur les différents niveaux constituants le tissu urbain dont le système viaire, parcellaire, bâti et

l'espace libre. Cette connaissance formelle de la ville et son analyse historique nous p€rmettra de

comprendre l'évolution et la composition de la structure de la vilh, elle nous aidera aussi à connaitre

l'évolution du tissu urbain, l'espace public et le rapport entre le plein et le vide, et donc comprendre la

composions urbaine de la ville afin d'intégrer et orienter notre projet,

7.7 Présentdtion de lo Mitidjo :

Avec une superficie totale de 1400 km'z et une superficie agricole de 120.000 ha à 130.0O0 ha, la plaine de la

Mitidia englobe les wilayas d'Alger, Blida, partiellement celles de Tipâza et Boumerdes. Cette plaine est une

dépression longue d'environ 100 km sur 15 à 20 km de large resserrée entre I'Atlas blidéen au sud, et le
sahel au Nord, elle est largement ouverte sur la mer, sur une trentaine de kilomètres.

Fiture 33 : Situation géographique dê la Mitidja
Source : Programme d'aménagement côtier (PAC), 2006

I Problématique de la rénovation, ABDELWAHID TEMMAR, p90

' Richard Rogers : Des villes urbaines pour une petite planète
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Chapitre III Le projet

figure :14 ; apparition de parcours de crête p ncipale
Source du fond : Google Map

La zeme partie: Cette phase est caractérisée par l'apparition des établissements (comme Blida), reliés aux
parcours de crête principale par des parcours de crête secondaires.

Fiture 35 : âppârition des établissements
Source du fond : Google Map

La:leme partie: D'après la théorie de Caniggia, on trouve que la ville de Boufarik été fondée dans le 4 eme
cycle: « Récupération et consolidation de la pleine de Mitidja par la colonisation française » .Après la

fondation des noyaux urbains Blida dans la vallée et Ager sur la littorale, il y avait un parcours qui relie ses
deux derniers qui est le parcours de contre crête synthétique (route nationale N'1), et pour faire les
échanges ils ont créé un marché au centre de la vaste plaine de la Mitidja.

Figure 36 : création du marché de Boufarik
Source du fond : Google Map

Chemin de crête principale 

-

Chemin de crête secondaire
Chemin de crête principale 

-

Chemin de comre crête

chemin de crête principale 

-
Chemin de crête secondaire
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7.2 Logique {lmplo,ntûtion de lo vîlte :

Lâ lere partie: Elle sê caractérise par l'apparition de parcours de crête principale, qui représente le passage

de I'homme historique. Ce parcours part du côté nord-est vers Boumedfaa.

ç
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7.3 Synthèse:

On remarque que la position de la ville de Boufarik est stratégique, située en pleine cæur de Ia plaine de

Mitidja exactement au æntre, entre un système de réseaux des parcours importants qui la rend un

passage obligatoire spécifiquement le parcours territoriale qui relie la capitale avec les villes intérieures du

pays (route nationale n" O1).

Figure 37 : carte de synthèse
Source du fond: http: | / algerroi.fr / Alger / plaine_mitidja/mitidja.htm

Modifiée : auteur

2. Analyse diachronique :

2.7 lntroductîon:

2.7.7 Présentation de la ville:
Boufarik est une ville d'Algérie de constitution coloniale, situé dans la plaine de la Mitidja entre deux

pôles économiques importants Alger et Blida. (Figure 5)
r Commune et daira de la wilaya de Blida qui s'occupe un territoire s'étend sur 5094 Ha.
r Sa principale vocation est l'agriculture.
. Elle abrite aussi !a base aérienne militaire

Figure 38: situation de Boufarik
Source: Google Map

a. lr nirillAPLÀiNI
Limitede laplaiae Mitidja
Les villes portæ
Les villes d' intèrieurs
âred
La ville de Boufarik

r
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2.7.2 Sîtudtion géographîque :

La ville de Boufarik se situe au sud-ouest d'Alger à 35 km, et nord-est de Blida à 15km. Elle est limitée:

Au nord par Tassala EL Merdja- Au nord-est par Ouled Chebli.

Au sud-ouest par Beni mered. A l'est par Chebli.

Au sud-est par Bouinan. A l'ouest par Ben Khelil.

Au sud par Soumaa et Gerrouaou.

2.7.3 Coro.tétistiques géomorphologiques :

Morphologie de lo vîlle :

La ville de Boufarik est caractérisée par son terrain presque plat (pente négligeable).

Ré*ou hydrogrophique :

En général, la circulation des eaux souterraines se fait au sud vers le nord. On suppose que le niveau d'eau

est supérieur à 15m mais le niveau saisonnier peut atteindre seulement 2m. Pour la ville de Boufarik, elle

possède dans sa périphérie les deux oueds: Bouchemla à l'est et Khemissi à l'ouest.

Figure rUl : Carte d'état maieur.
Source: Cadastre de Blida)

+

*
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Figure 39 : Cartê de situalion, commune de Boufarik
Source : Rapport de PDAU
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climdtologie :

climat méditerranéen; chaud et sec en été, humide et froid en hiver.

Figure 41; carte des étages climatiques
Source : ANAT

Tableau 16 : températute et précipitat'ron.
Source : Wikipédia

Avril-septe m bre Octobre-Mars
Température 18" à /r0' 4" à 12"

Humidité 6t% 7t%
Plwiométrie 165mm 558mm

Le vent :

§
ut o
1n

- 

froid

- 

Doux

* Choud

- 

Frotd dontnont

vent dominat:
Été: sud-ou61
Hiver: nord-est

Figur€ 42 : les vents dominants
Source: auteur

Végétotion :

On trouve plusieurs types :

Agrumes, vignes : participants à l'économie de la ville.

Platane : jouant un rôle très important dans l'assèchement du sol (d'origine marécageux)

Palmiers et chaines.

Le ro et

*

I
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Te m péruturcs et préci pitatîons:

Boufarik
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2.2 Ewluüon historîque de la ville :

2.2.7 Epoque Türk:
1830: la ville de Boufarik n'est marquée que par:

oued Khemissi et oued Bouchemla.

La route reliant ALGER-BLlDA.

Un puits et un vbux dôme où se rencontrent les commerçânts.

Ainsi que le très important marché installé depuis le 15ème siècle, qui représentait le point des échanges

commerciaux les plus importants de la région.

Figure 43 : Boufarik aÿant 18:X, (époque Türk)
Source ; thèse

2.2.2 Présencelrunçoi*:
th Etape:

lmplantation d'un camp militaire ( Le camp d'Erland » :

18:lO: il ne s'agissait que d'un poste de contrôle.

5 Mars 1&15 : prise de la décision de l'implantation d'un câmp permanent : Le Camp d'Erland, sous la

direction du colonel LEMERCIER. I position qui permet de dominer et contrôler la pleine de la Mitidja, fut
de cet endroit un lieu stratégique pour I'implantation d'un camp militaire.

Figure tl4 : Boufarik en 1835
Source: Duc Blida

Le
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2h étape :

Figure 45 : Boufarik 1&r8
Source r Duc Blida

3h étape :

Densificâtion du centre du noÿau

1847 : Construction de l'école, de l'eglise ainsi que I'hôtel de ville.

Aménagement des espaces publics (iardins et fontaine)

1851: Boufarik devient une commune.

1852 : La ville possède 651 hectares de cultures.

ro et

Equipement
,{abital
Terraiu agricole

IIr

#fif=ii:ll.
-üfiHrtl Êf.':

F-l.trFt n-..arr I j

iTi,:ir-',t 'l

î'i1' '--'-'-";i' '

Ë '; ;, ,; .I-', ..]

,I
-.lita:z-. . .

L'églisc
L'écolc
L'hôtd r

FEure tl6 : Boufarik en 1847
Source : Duc Blida
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Le

Elaboration d'un plan d'urbanisme:

1837: le géni militaire est chargé d'établir un tracé de la ville i le plan se caractérise par:

La forme : rectangle de 110Om x 75om

Le plan: en damier comprenant :

16 ilots destinés à l'habitat

32 ilots destinés à I'agricuhure mais aussi prévu pour une fi.rture extension du noyau.

I

I

I
I
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F" étope:

Extension de la ville Avec: L'avènement du chemin de fer et la construction de la gare

1852: Destruction des remparts et consolidation de I'axe Nord-Sud reliant la gare à la ville.

1862-11926:L'extension de la ville vers Ie Sud, se limitera à Ia barrière artificielle qui est le chemin de fer.

Figure 472 Boufarik en 1862
Source: Duc Blida

P'étape z

1927-L9il: Extension de la ville vers l'Est et le Sud-ouest, mais sera limitée par les deux barrières naturelles:

Oued Khemissi etOued Bouchemlo.

195/r-1962 : N'apparaissent que quelques constructions à I'Est et l'Ouest.

Figure rl8: Boufarik en 1954
Source : Duc Blida
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2.2.3 Période post coloniale

Lg62-L992: apparaît le système d'habitat collectif qui se constituera vers le Nord et l'Ouest, aux

deux barrières de croissance qui sont le chemin de fer et l'oued Bouchemaa.

1999-2qr6 : apparition d'un plan de construction qui a franchi toutes les barrières.

+
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t{oyau colonial

€xtension Sud eître 1862-1926
fxtmsion Sud-ouest entre 1927-1954
fxtenslon Est entre 1927-1962
f(enslon Nord et olrest entre 1962-2006

IIII

+
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Sens d'extcnsion -------->

Fiture 50: Carte de synthèse
Sôlrraê: â têrrr
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Figure 49 : Boufarik 1962-2@,6

source : Duc Blida

2.3 Synthèse:

La ville de Boufarik a connu des différentes périodes d'évolution, mais la persistance de certains éléments

(Naturels et artificielsla donné le caractère de la ville.

Le noyau ancien est une partie très importante de la ville de Boufarilç car il regroupe un ensemble d'activité

(APC, mosquée, église, CEM, marché) qui existe encore.

La ville de Boufarik était avant tout un point d'échange, un marché, qui regroupe quatre à cinq mille

bédouins.

Le site du camp s'explique par la nécessite de disposer d'un point militaire le long de la route qui relie AlSer à

Blida. Ce choix avait ensuite entrainé toute une série de décision d'implantation : routet centre de

colonisation et enfin trames du lotissement agraire.
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3. Analysesynchronique:

3.7 L'obiecüf de fonaly* urbolne:
L'analys€ urbaine d'une ville est une étape très importante pour faire connaître la structu.e de la ville avant

une intervention, car un projet d'aménagement urbain ou de restructuration ne peut exister sans une

attache à une structure d'ensemble identifiée pour pouvoir insérer le projet dans une structure futur.

3.2 Andlyæ du tîssu urboin:
La commune de Boufarik s'articule autour d'un noyau historique, qui est le centre de la ville, c'est le quartier

le plus actif, le plus animé ou se concentrent presque tous les activités.

T3bbru 17 : .nalysc de6 tlst{s urb.inr dc la vtll€ dc 8ouârlk
Source : auteur

Système üaire
Issu colonial

.l.issu post colonial
. Le réseau de voirie du centre-ville de Boufarik (noyau

colonial) se caractérise par sa trame orthogonale,

régulière et homogène (en résille).
. Les voies sont différenciées et hiérarchisées donnant

un sens à l'espace urbain : l'avenue d'une lârgeur de

20m; le boulevard de 30m et la rue de 12m à

géométrie ré8ulière.
. On ne trouve pas une différence entre voirie

principale ou secondaire.
. La structure de réseâu de voirie est basée sur deux

axes important (l'avenue Souidani et l'avenue Allili).
. Après le calcul des indicateurs de mobilité on

remarque qu'il y a pas une Srande consommation

d'énergie au noyau colonial - système en résille - ce

qui le rend le meilleur système.
. Le noyau contient une station de taxi qui est le moyen

le plus couramment utilisé (avec un taux de 75%).

. Une bonne mobilité est constatée au cceur de la ville

avec un flux élevé.
. Les aires de stationnement anarchiques au niveau des

habitats collectifs.

. On trouve 3 systèmes de voirie pour les extensions de

la ville : système en fausse résille, système en boucle

et système linéaire.
. Les voies en périphérique ne sont pas très claires.
I Pour la mobilité des extensions (post colonial), on

trouve qu'il y a une grande consommation d'énergie

aux deux systèmes en boucle et en fausse résille par

rapport celui du tissu colonial(en résille).
r lloffre de mobilité est varié, où on trouve : une gare

routière et une autre ferroviaire (le transpon public

représente 22%).

. Certains endroits sont difficiles d'accès, surtout aux

extensions de la ville, ce qui rend le flux faible.
. Absence de places de stationnement au niveau des

voies principalet les équipements et les zones

résidentiellet ce gui oblitent les habitants de

stationner dans les voies (stationnement unilatéral et

bilatéral).

Système parcellaire
Tissu colonial lssu post colonial

r Le plan se caractérise par une forme rectângulaire

allongée de 1100'750 m, avec une superficie de 82 ha.

' Cette trame régulière a permis d'avoir 2 types d'ilots
avec des dimensions géométriques et égulières: le

cârré au niveau du noyau central et le rectângulaire au

périphérique.
. Les ilots au cceur de la ville (noyau colonial) sont

destinés à I'habitation.
. Châque ilot est limité par une voie.

. Le pâ.cellaire à l'intérieure des ilots a connu une

évolution depuis le premiertracé de 1835.

r Le tissu contient 3 formes d'ilots: le carré, le rectangle

et le trapézoidale qui sont destinés Blobalement à

l'habitation.
r Pour les ilots agricoles, la direction principal€ est le

Nord-est et l'ouest de la ville.
. La ville de Boufarik (occupe un territoire s'étend sur

5094 Ha avec 2OO ilots et 8 pos.

54
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. Donc, on distingue que le parcellaire, au tissu colonial,

est structuré par des voies orthogonales.Ce type de

parcellaire a engendré un tissu urbain homogène avec

une structure urbaine claire.

. Donc, le système parcellaire au tissu post colonial est

non structuré, il n y a pas une relâtion entre les autres

systèmes composants le tissu.

Système bâti
.l-e bâti présente une continuité par accolement des,

constructions les unes aux autres le long des rues, i

constituent une continuité linéaire âu niveau du noyau 
]

colonial.
. Par contre les équipements importants mis en scène

urbaine sont localisés d€ façon à créer et renforcer la

ponctuation des parcours et faciliter leurs reÉrâges.
. variété de typologie : Collectif 12%

Semi collectif 0.1%

lndividuel2l%
Pécairc L.6%

Equip€ment 24%

. Le collectif qui se trouve a proximité du centre urbain,

il contient plusieurs types: continu bas, continu haut

et non continu haut.
. findividuel type Haouch qui est des maisons à cour

avec un état dégradable sauf pour quelques-unes qui

ont bénéficié des interventions d'auto restauration.

findividuel type villa, on trouve que les villas

coloniales sont les plus dominantes.
. Les équipements sont de plusieurs types :

Administratif 4%

Culturelet loisir 6%

Educatif 21 %

Sânté 34%

Religion 4%

Sportif 5%

lndustriel 23%

Touristique 2%

Plus des équipements de commerce et de sanitaire qui

sont, la plupart du temps, intégrés aux habitats.
. Deux typologies maieurs « l'habitat individuel » et

« l'habitat collectif »avec dominance de l'habitat

individuel continu bas.

. L'alignement du bâti (habitat individuel) suivant les

voies ce qui mis en valeur la façade urbaine.

. Boufarik englobe 12756 logements, dont 10714 sont

habités, 14æ sont vides ou en cours de construction, et

dont 10575 urbains et 2181 ruraux.

. Nombre total des habitants est 71446 habitants.

. Les gabarits sont variés entre RDC et R+3 pour

l'individuel, entre R+3 et R+8 pour le collectit et entre

RDC et R+3 pour les équipements.

. On a trouvé un bâtiment collectif de 50 logements qu'il

date depuis la colonisation française, d'une hauteur de

R+I3, il est le bâti le plus hâut dans la ville de Boufarik.

. Au tissu colonial, Le RDC est réservé pour le commerce

et les étages pour l'habitation, avec un accès direde

centré marquant le plus souvent l'axe de symétrie, les

fenêkes sont rectangulaires ma.quant la verticalité et

les toitures sont généralement inclinées.

. La même chose pour le tissu post colonial, sauf que les

fenêtres sont rectangulaires ou carrés marquant

l'horizontalité et les toatures sont des terrasses.

. Pratiquement toutes les constructions sont en bon ou

moyen état appart quelques exceptions rares qui sont

en mauvais état (le cas des Hoouch et quelques

habitations individuels coloniâles).

. Pour la texture, on remarque que les couleurs

dominantes sont; le beige, le blanc sale et le gris et

presque tous les bâtis sont peints de ces couleurs.

. Les styles architecturaux qui existent: le style

Mauresque, le Néoclassique et le style colonial.

. Quelques équipements ont été changé de fonctions
(église), d'autres ont été délaissé (théâtre) et d'autres

ont été gardés (écoles, mairie).

r On remarque l'absence du rapport bâti-espace publique
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Espace libre
. Les espaces libres représentent 32% (une surface de

,58HÂ sur une surface totale de la ville de 493,79HA).
. la plupart des espaces libres sont des terrains agricoles

ou réservés aux actiütés agricoles.
. Les places sont positionnées sur le parcours territorial.
. La route nationale n1 entre dans la ville et devient

avenue, le changement de direction est assuré par la

place carrée « Place Mazâgran » .iouant ainsi le rôle

d'articulation dans le parcours.

I Puis nous aboutissons sur « la place de l'église » quiest

devenue après l'indépendance un centre culturel, de

part et d'autre sont disposés les édifices majeurs de la

ville.
. Les places publiques sont pas très présentes dans la

ville, on trouve beaucoup plus les terrasses des crfê
anarchiques et quelques bancs sur les trottoirs et sur le

Cours (présent depuis la période coloniale)

. Le cours : 30 m de largeur est conçu de façon

symétrique enserrant le centre du villege. Son usâge

est divers: dans la partie résidentielle, il fait oflice de

place publique linéaire, alors que, dans sa partie sud,

est occupé par un marché ainsi que des terrasses de

café rehaussés.

. La place triangulaire termine ce pârcours marquant la

fin de perspective par l'entrée et la façade de l'édifice

principale du Camp d'ERl-ON à l'époque coloniale qui

n'existe plus auiourd'hui.
. Pour l'habitat indiüduel : les espaces libres sont

struçturés suivant la hié.archisation des voies.
. Pour l'habitat collectif : les espaces libres sont pas

structurét non hiérarchisés et non déterminant,
. Manque des espaces verts, on remarque quelques

espaces non structurét ou structurés et inaccessible.
. Les mobilieB urbains existés sont ; quelques fontaines,

des lampadaires et des bancs.
. Un marché qui existe depuis la colonisation française,

occupé par 34O commerçants.
. Aujourd'hui toutes les traces gui témoi8n€nt des

époques ottomanes ou coloniales ont disparu appart
quelques maisons construites en plein centre du

marché par les Français. Elles ont été occupées par nos

concitoyens dès l'lndépendance.

3.3 Swthèse t
Connaître la ville n'est pas simple, surtout quand elle est vâste et que chaque époque est venue

installer sa marque sur celle des générations précédentes, et à partir de cette analyse, on arrive à

conclure que la première croissance s'effectuait à l'intérieur du rempart (Croissance concentrique
puis linéaire), après, la ville a été doublé selon l'axe nord-sud (axe territoriale). À l'étât actuel, la

croissance continue à franchir toutes les barrières où on remarque une rupture apparente entre le
système initial au type damier et les extensions périphériques.
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4. Analyse critique :

4.7 Le dârcloppement duro e :

Selon l'architecte Richard Rogert la ville durable est définit comme suite : juste, belle, créatrice, écologique,

accueillante, compacte et polycentrique, et surtout diversitiée.

{,
,-<..-.--.-\t( r..o.'rr-t J e

a a

.a1) aoÉ É
ae a

Fi8ure 51 : schémâ de la ville dureble
Source; auteur

On peut résumer le développement durable avec ses 3 piliers : environnemental, social et économique.

À travers cela et selon le PLU 3 (Plan Local d'Urbanisme et du développement durable) on a pu distinguêr le

critique du PDAU de la ville de Boufarik tel que :

4,7.7 Pilierenvironnementol:

Tableeu 18 : Critique du pilier enüronnementâl
Source : auteur

Les enieux du plllêr: Très mauYôls

ogt

Mauvâls

lO pts

Moyen

2opts

Bien

30 pts

Très bien

,l0pts

Changement climatique 0
Ressources naturelles 0
Végétation I
Eau t
Diminuer la pollution t
Protection de la biodiversité

O
Energies reîouvelables I
Consommation d'espace 0
Qualité générale des sites
touristiques I
Valorisation de patrimoine 0

3 Plan local d'urbanismê : document porteur d'une véritable stratégie de développement et d'aménagement durâble.
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4.7.2 Pilier économîgue :

4.7.2 Pilier socidl:

Tableau 19 : Critique du piller économique
Source : auteur

Table.u 2Il : Gittquc du ptllar soci.al

Source : âuteur

Le ro

Les enieux du piliet: Très meuvab

opt

Mauvâis

10 F,t§

Moÿen

2Opt5

Bien

:r{, prs

Très bien

4Opts

Augmentation de la richesse 0
Développement touristique t
Améliorer les conditions de vie

0
Capacité productive

0 /e \\
Agriculture -t_. É!' \ 1\
Chômage \

ü-
t1t/t/

Oéveloppement des entreprises locales t W'

Les enieux du pilier: Très mauÿais
opt

Mauva'§
10 pts

Moÿen
20pts

Eien
30 pts

Très bien
/Urpts

Mixité des générations

a
Habitation I
Niveâu de vie I
Sânté I
Education I

0
Equipement de sport et de loisir

0
Création des emplois 0
Sécurité t
Salaire 0
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4.2 Synthèse:

Le PDAU de Boufarik montre la position stratégique de la commune, la centralité de son chef-lieu et les

atouts tirés de la diversité de ses espaces. Ainsi que la préservation, a tout prix des terres agricoles qui se

trouve à la périphérie de la ville, en densifiant le centre-ville. Après cette anaÿse développée des

orientations du PDAU de notre territoire d'étude, il ressort que non seulement celle-ci est en décalage par

rapport à la réalité mais aussi n'accepte pas les principes du développement Durable et de l'urbanisme
écologique. À notre avis, toute l'erreur vient de là, parce que la ville durable doit prendre en compte les

enjeux sociaux, économiques, environnementaux et cukurels afin d'assurer le confort des habitants.

Dimensions
Social

Equitable

Environnem
ental

- 
- 

Série 1
tconomrque

Viable

Figure 52 : Radar du développement durable
Source : auteur

4.3 &rte de problémotique:

Après cette étude, on a constaté que la ville de Boufarik a connu une urbanisation rapide, à côté du centre
urbain qui a provoqués des problèmes tel que :

Figure 53 : carte de problématiques
Source : auteur

Lê§ e5pa(c' rpprofies aur
quarticrs nol aménagés,
stationn€,rnent et aire de

iêux rinsi que lcr espaces

Stctionnement dc part et
d'autre de la rue implique des
encombrcments

ioumée
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Â

L'abscnrc der erprces
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5. Conception d'un éco-quartier :

5.7 Le crrotx du pos :

Selon le plan d'aména8ement et d'urbanisme de la commune de Boufarik, il divise son territoire en trois

secteurs : U - AU - NU. Le pos choisi c'est le pos 4 qui appartient au 2eme secteur (à urbanisé)

E'J

5.2 Présentotion du pos :
Le Pos 4 se situe à l'Est de la ville de Boufarik, et s'étend sur une superficie de 97.4 Ha. llest limité au :

ord : Canal de dessèchement « oued lekhal » et le pos n'10.
Est : terrâin agricole.

Sud : Route de Chebli « RN61 » et le pos n' 5.

Ouest : Boulevard Eenyoucefet le pos n'7.
Le pos est accessible par l'autoroute est-ouest, la RT n' 4 et la RT n' 61, en plus du CW 135.

Tableâu 21 : sÿnthèse de fanalysê du pos

Source : auteur

Synthèse Recommandations

Système viaire

. Une mauvaise mobilité est constâtée au cæur du pos.

. Certains endroits sont difficiles d'accès.

. La distance entre intersections est trop importante.

. fétat actuel du réseau de voirie est dégradé et
nécessite des actions à mener pour son entretien

notamment les trottoirs qui sont dans un état
lamentâble et qui nécessltent des réaménagements.

. Absence de places de stationnement au niveau des

voies principales.

. Tracer de nouvelles voies afin de faciliter le
déplacement à l'intérieur du pos et créer plus de
connexions avec le centre-ville.

. Augmenter le nombre de neuds et liens pour
améliorer la mobilité et le flux des automobiles.

. Les accès sur les voies publiques doivent être
aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout
danger pour la circulation.

. Elartir les voies ; Toutes les voies doivent répondre
aux prescriptions techniques minimales, passage des

véhicules d'incendie et camions d'ordures ménagères
.-. etc-

. Aménager des places de stationnement, élargir les

trottoiE et les aménager.

60
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Figure 54 : Situation du pos 4
Source : Google earth

5.3 Tableou de recommondotion :

Après l'étude du tissu urbain de pos ainsi que les visites faitêt on a âtteint un tableau qui comprend des

obstacles et des recommandations de chaque système :
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5.4 Présentotion de lo zone {interuention :
Notre site se situe à l'est de la ville de Boufarilç au pos 4, sa superficie est de 21 ha. Le terrain est limité au

Nord, Est et Ouest par des terrains agricoles, et par quelques habitats individuels au Sud.

*â

Figure 55 : site d'lntervention
Source : Google Earth

Synthèse Recommandations

Système parcellaire

[a trame urbaine de pos 4 se caractérise par un

tracé en damier, avec 38 ilots.

Une dominance des parcelles de forme
géométriques, elles sont varlées entre

rectangulaires et trapézoidales.

Selon les orientations du PDAU de Boufarilç

les parcelles qui sont restées libres ou

libérées au milieu du tissu urbain devront se

conformer aux prescriptions urbanistiques

c'est-à-dire:

La surface de la parcelle ne doit pas être

inférieure ou égale à 120m1

La largeur de la parcelle ne doit pas être

inférieure à 12 ,oom.
La façade front de rue ne doit pas être

inférieure à 08,00m.

Système bâti

Une dominance des habitations illicites, en

mauvais état.

Les façades de formes différentet absence

d'homogénéité et de continuité entre les

bâtiments.

. Démolition des constructions illicites et en
mauvais état.

. Réaménagement des parcelles libres.

. Une variété de programme d'hâbitation
entre intermédiaire et colbctif.

. Aménager des équipements et commerces
sur les voies principales afin de mettre en

évidence et structurer le grand boulevard à

l'ouest
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5.5 Pourquol on o choisi ce site :

/ Sa position quiest loin du centre-ville, donc loin de toute source de pollution et du bruit.
/ Les limites de site sont des terrains agricoleS ce qui nous permet de cÉer un éco-quartier basé sur la

continuité écologique.
/ La présence des bidonvilles qui nous a poussés à l'intervention du renouvellement urbain durable.

5.6 Les schémas de prlnclp :

5.6.7 Système vioire :

nationales quisont à

proximité, la RNO4 et
l{61 d'oi, l'axé du pos se

Leposa2routes

fait

N

-iI

\

I

T

I
I

i2

t'
I

I

r
!,:

du site avec le centre-
ville, il est assuré par des

routes existantes du côté

Concernant la con

et côté Ouest.

'3r1rtu11

Centre-
ville

(
r
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-ÿI ' .. Ces voies se prolongent
vers le centre-ville et les

routes nationales 4 et 61;
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t

Elargissement des voies
existantes afin de faciliter le

déplacement et la connexion
avec le centre-ville qui se fait par

la route N01 et les routes
secondaires existantes

Créer un boulevard
périphérique afin

d'assurer une connexion

entre le quartier et la ville

F

Donc on a créé 3

boulevards latéraux
structurant le site sur

le côté EsT

Ensuite on a pris une
voie au centre du site
qui existe comme axe

orinciôâlê verticâlê

IIIIIIIIII

IIrtIIIII
II
-a
III

II
TI

Une ligne de tram
pour favoriser le

transport en commun

Pour favoriser les

transports doux

53

I\r
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I;
,'.

t

t rl

Le prolongement
d'une voirie

horizontale comme
axe secondaire

Boulevard
principôie

Décaler l'axe centrale
afin de diminuer la

vitesse à l'intérieure
du ouartier

Ligne de

tramwaY
Piste

clclable
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5.5.2 Système parcellaire :

5.6.3 Système b6ti :

llot résidentiel
llot végétalien
Equipement
llôt mixte

ro etLe

@IIII

III
I
II

IIIIIII

I Habitat collectif

I lntermédiaire

I Equipement

I Gabarit le plus haut

I Gabarit moyen

I Gabarit le plus bas

5.6.4 Es,0,ce librc:

êt des ilots semi
ouverts, en gardant le

Créer des llots

pe de la mixité
sociale.

pour des ilots mixtes :

habitat intétré +
équipement ou les

Les ilots ouverts
réservés

publiques

--"'-système de gabarits
le placemeît des

On a travaillé

est dégradé

gabarits qui se

diffèrent du collectif
semi collectif aux

Une variété

arbres sur les trottoirs
des boulevârds êt lâ

Alignement

centrale

espaces centraux,
quisert à des

Création de

publiques

en mini parc de
détente et de

Aménager cet

activités

jeux qui sont presque

inêxistants dans la

Création des a

de Boufarik
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5.7 La portée énergétigue de I'éco-quartier:
Les calculs des indicateurs (Cos, Ces, compacité, porosité et volume passif) des ilots de Boufarilç de

l'exemple thématique et de notre éco-quartier, nous ont permis de choisir le meilleur ilot dans chacun de

ces derniers. Après des séries de calage nous avant amélioré tous les indicateurs énergétiques de tous les

ilots du quartier par rapport au meilleur ilot de la ville et le meilleur ilot de la thématique.

Dans la figure cidessout un diagramme radar qui montre la comparaison entre les meilleurs ilots :

Tableau 22

+Boufarik +-llot tÉmôtique +llm quanier

ce5

Le

i )'aa pacite

FiBUre 56 : Radar des meilleurs ilots

o.74 1 o.76 1 0.93

0.42 0.81 1, 0.99 7

1 0.95 0.59 0.74 1

0,6

0,4

o,2

0
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tTrbhru 23 : Crhlrr dr cher3r dr l'lco-qurrtlcr
Source : auteur

r Variation de programmes d'habitation entre
l'habitat intermédiaire et le collectif, et l'évitement
de l'habitat individuel qui a tendance à

consommer beaucoup d'énergie.
r Pour le choix des équipements on a suivi les

recommandations du PDAU, en prenant de

considération les besoins des habitants à l'échelle
de la ville et à l'échelle du quartier.

o Pour l'implantation des bâtis, on propose de

travailler avec un système de gabarits, le
placement des bâtis est dégradé de l'habitat
collectif qui est le plus haut, I'habitat semi collectif
et ensuite les équipements, ce principe se répète
sue tout le long du quartier d'une façon

symétrique.
r Une variété des gabarits qui se diffèrent du

collectif au semi collectif aux équipements, en

respectant les orientations du PDAU qui fixent les

hauteurs du bâti en raison du couloir aérien induit
par l'aérodrome militaire.

o L'implantation d'habitat collectif intégrés au RDC

soie par du commerce où par des équipements
(comme l'A.P.C).

o Création des îlots mixtes afin de favoriser la mixité
sociale et fonctionnelle.

de logement : 70 à 80 loÿha.
rcentage de différentes typologies :

* Collectif 43% (33ÿo intégré + 10% collr
* Semi collectif t2Yo
* Equipemenl 45%

gabarits :

* Collectif R+4
* Semi collectif R+2
* Equipement R+1

superficies :

* Collectif 221O6.71m2
* Semi collectif 6266 m2
* Equipement 23557.05 mr

équipements (proposés dans le PDAU) :

* Mosquée (existe déjà mais ça place n

fonctionnelle donc on propose de changc

r), avec une superficie de 2967 m2.
* Antenne A.P.C (intégré au RDC de l'ht

* Centre multifonctionnel
* Centre culturel
* Maison de jeune
* Crèche + jardin d'enfants
* Ecole
* Polyclinique

400
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26i
26"
35:

a

a

a

a

o Elarglssement des voies exlstantes afin de faciliter le
déplacement et la connexion avec le centre-ville qui se fait
par la route N01 et les routes secondaires existantes,
toutes les voies doivent répondre aux prescriptions
techniques minimales, passage des véhicules d'incendie
et camions d'ordures ménagères ... etc.

o Création de trois boulevards latéraux structurant le site.
o L'axé au site se fait par : i Boulevard coté Est.

* Boulevard coté Sud.
* Boulevard coté Ouest.
* Une voie au Nord (coté de l'oued)

o Augmentation du nombre des næuds et liens pour
améliorer la mobilité et le flux des automobiles.

r Trame viaire en damier.
o Favorisation des transports doux et transport en commun

en créant :

* Deux pistes cyclables bidirectionnelles, une au

boulevard Est et la deuxième au boulevard coté Sud.
* Une ligne de tramway au boulevard coté Ouest.

o Aménagement des places de stationnement longitudinales
sur les voies principales et secondaires pour un
stationnement temporaire des véhicules et pour les

véhicules d'urgence, et des stationnements pour les vélos

sur les boulevards d'où la piste cyclable se situe.
r Elargissement et aménagement des trottoirs pour favoriser

la marche à pieds
o Pour les parkings on propose des garages intégrés aux bâtis

pour l'habitat intermédiaire, et des parkings sous-sol pour
l'habitat collectif.

r Elargissement de la voie existante du coté Ouest
un boulevard de 29 m et qui comprend :

* Des stationnements longitudinaux unilatéraux de 2m 50.
* Une voie mécanique bidirectionnelle de 7 m chacune.
* Deux lignes de tramway de 12 m.

o Elargissement de la voie existante du coté Sud pour créer un
boulevard de 25m 50 qui contient :

* Des stationnements longitudinaux bilatéraux de 2m 50.
* Piste cyclable bidirectionnelle de 3m.
* Une voie mécanique bidirectionnelle de 8 m chacune.

o Création d'un autre boulevard au coté Est de 25m 50

contenant r

* Des stationnements longitudinaux bilatéraux de 2m 50
* Piste cyclable bidirectionnelle de 3m.
* Une voie mécanique bidirectionnelle de 8 m chacune.

o Une voie secondaire représentant l'axe centrale du quartier
et bordée par l'habitat collectif intégré au RDC avec du

commerce d'une largeur de 12m de largeur comprend :

* Des stationnements longitudinaux bilatéraux de 2m 50.
* Une voie mécanique bidirectionnelle de 7 m chacune.

o Elargissement des trottoirs entre 3 à 5m.
o Des voies horizontales tertiaires bidirectionnelles de 7 m.

o 2 places de parking par logement.
o Des zones de stationnements pour les vélos.

r creer

r Utilisation des parcelles de formes géométriques régulières
(carrées, rectangulaires).

o Selon les orientations du PDAU de Boufarik, les parcelles
qui sont restées libres ou libérées au milieu du tissu urbain
devront se conformer aux prescriptions urbanistiques c'est-
à-dire :

* La surface de la parcelle ne doit pas être inférieure
ou égale à 120m2.
* La largeur de la parcelle ne doit pas être inférieure à

tZm.

o Des parcelles de forme géométrique (19 îlots) : Rectangle ou
carré

o Les dimensions des parcelles :

76m

T

48m
à

85r

o Création de trois espaces centraux, qui sert à des

placettes publiques aménagés avec des espaces

verts, des aires de jeux pour les enfants, des

kiosques, des espaces de détentes et qui sont relié
par une voie centrale.

o Création des aires de jeux qui sont presque

inexistants dans la ville de Boufarik.
o Pour profiter du recul du Oued au coté Nord, on

propose d'aménager cet espace en mini parc de

détente et de différentes activités (sportive, loisir,

libre représente 19 % de la

des espaces publiques :

typel
type2

* Place centrale : type 1

type 2
* Le jardin public au nord du quartier :

o Types d'arbre utilisé :

* Noyer cendré (des arbres qul
I macrrrar lrrcarrll )( ml

o Superficie

q uartier.

ol

vialreSystème

c
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Fi&re 57 : Exemple l des te.rasses végétalisées

ro et

t t

Fitu.e 58 r Exemple 2 des terrasses végétalisées

Le

Pour le système énergétique :

* On a choiside mettre des panneaux solaires sur les ouvertures (fenêtres/portes fenêtres)
pour I'eau chaude.
* Des terrasses et des jardins terrasses végétalisés.
r lsolation thermique : parois, planchers et ouvertures.
* Utilisation des énergies renouvelables: climatiseur solaire, et les puits canadiennes.
+ Des panneaux photovoltahues pour l'éclairage.
* Consommation d'énergie : 50 à 10O kwh/m2.
* Pour la gestion des eaux pluviales:

+ Equiper les bâtiments d'un système de réutilisation des eaux pluviales
pour alimenter le réseau secondaire de remplissage des chasses d'eau,
le réseau de chauffage et pour d'autres utilisations comme le nettoyage
des voitures et I'arrosage des espaces verts.

* Pour les logements collectifs:
* Les eaux pluviales sont collectées à partir d'une toiture terrasse gravillonnée puis

feront l'objet d'une filtration progressive.
* Elles seront ensuite dirigées vers une cuve de stockage située en sous-sol puis

pour les chasses d'eau du bâtiment.

Figure 59 : Exemple d'une voie
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6. Partie proiet:

6.7 necherche thémattque :

6.7.7 Générollté :

Centre : est un regroupement d'équipements de nature diverse et d'un nombre variable or§anisé et intégré

dans un réseau d'infrastructure. ll assure des prestations des services d'un certain niveau, il favorise les

échanges et les diffrrsions des informations, il participe à la donnée distribuée dans une aire urbaine

déterminée et délimitée.1

Multifunctionnel : Muhi indique la pluralité de l'entité désigné de cet élément, donc muhifonctionnel c'est

une adjectif qui possède plusieurs fonctions.5

De ce fait, un centre multifonctionnel se trouve Bénéralement dans le centre-ville ou en Ériphérie, Cest un

immeuble ou plusieurs immeubles qui regroupe une multitude de fonct'tons de la ville selon le contexte de

son emplacement, il peut contenir des bureaux administratif, bureaux pour fonctions libéralet cinémas,

restaurants, commerces, salles de conférences ...etc.

On trouve comme fonction :

Equipement administratif : est une structure de services chargé de la gestion de l'ensemble des

affaires et des services publiques ou privé, elle joue le rôle d'un régisseur des collectivités locales ou

de certains grands établissements qu'ils soient industrielt universitaires, hospitaliers ou cutturels.

Equipement culturel : collectif public ou privé destiné à l'animation culturelle, dans lequel se mêlent

les dimensions d'éducation et de loisirs : salles de spectacles, d'exposition, bibliothèqueq

médiathèquet musées ou centres culturels.

Equipement de loisirs : est une structure dont la vocation est de mettre à la disposition de publics

jeunes et adultes, le plus souvent à la recherche d'une détente, des activités prenant en compte les

SOUtS perSOnnels.

Equipement de santé: est une structure sanitaire de proximité, dispensânt principalement des soins

de premier recours en ambulatoire. ll assure des activités de soins médicaleq paramédicales ou

dentaires en ambulatoire (c'est-àdire sans hébergement).

6.7.2 Pourquoî un centre multilondîonnel ? :

Ce type d'édifice offre plusieurs avantages sur le milieu urbain et son fonctionnement, incluant tous les

services et toutes les installations nécessaires à la production d'évènements sÉciaux dont un ensemble de

fonctionnalités pour accueillir la présentation de ces évènements :

§ Dimension sociale: Le Centre muhifonctionnel sera un lieu d'échanges, de rencontres et

d'événements plus nombreu4 ce qui devrait cÉer un milieu social plus riche dans notre quartier. Le

centre sera un bâtiment accessible et facilitant pour les or8anismes, les ieunes et la population.

§ Dimension économique : Puisque le Cent.e sera situé à l'entrée du quartier, les retombées

économiques pour les entreprises et commerces devraient s'en ressentir positivement, vu le nouvel

achalandage provoqué par I'utilisation du Centre.

§ Dimension environnementale : lors de la conception, une importance va être accordée pour

I'utilisation de matériaux énergétiques-

a httpr//f r.slideshare.nevsaamysaami/centralit-urbaine
s http://www.cnrtl.f r/definition
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6.7.3 Anolyse des exemPles :

Centre multifonctionnel STAOULI :

Présentation du proiet :

Danslecadredel,interventiondel,officedepromotionetdegestionimmobilièredeDARELBEIDA,Une
étude d,un centre multifonctionnel (centre commercial, bureaux et logements) a été lancée dont le terrain

se situe au centre de la ville de STAOUALI. Le terrâin destine à recevoir le projet du centre commercial' se

situe au centre de sTAouALt. cette posiflon prlvilégiée, ila Joué un rôle important dâns la restructuration de

la ville. De forme rectangulaire, le terrain est d'une superficie totale de 3078 m'z, le cos est 7,78 et le ces

o,97.
Délimitation :

Le terrain est délimite du côté Nord et Est par des hatitations indlviduelles du côté sud, la délimitation se

fait par la rue TAHAR BETIKHDARM à l'ouest par la rue HAITJI AHMED.

Accessibilité :

Pour accéder au centre muhifonctionnel, il a été préw plusieurs accès différents. faccès principal du centre

commercial se fait directement à partir de la rue HADJI AHMÊD. Par ailleurs, les acês vers les lotements se

font à partir des deux voies protégées pour la circonstance. L'accès des commerces du rezde-chaussée se

font à partir de l'intérieur d'un côté et donnant sur l'extérieur de l'autre. Les restaurants, cafétéria ont des

extensions extérieures et des accès intérieurs donnant sur l'atrium central.

Composition et forme volumétrique :

La hauteur du volume atteindra une hauteur de 30 m. ce proiet est prévu comme étant un point de repère

pour la ville de SrAOUALI, ville en pleine extension ou la hauteur des bâtiments est un paramètre très

important. L'imbrication de volume est proposée avec équilibre entre le plein et le vide afin d'éviter la

monotonie par rapport au site et l'environnemênt.

Tebleau 24 : programmation de feremple
Source : auteur

Le

Exemple Programmation qualitative Programmation quantitative

=o
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La distribution des activités par étage s€ fait de la
manière suivante ;

. Le sous-sol sera entièrement destiné au
stationnemenl des voitures et pour les locaux
techniques.

. Les deux premiers niveaux seront intégralement
occupés pâr des surfaces commerciales
organisées autour de l'atrium central et destinées
au public.

r L'ensemble des autres niveaux est occupé par des
cellules bureaux qu'il s'agira plus tard
d'aménager en agences. Cet espace ainsi projeté
constituera des surfaces de travail abritant des
entrep.ises ou autres équipements d'importânces
diverses,

. Une unité d'habitataon constituée en bloc,
abritant 24 logements placés en arrière-plan.
Celle-ci se s;tuera en zone résidentielle, elles
s'étaleront sur quatre niveaux.

Le centre se compose des espaces qui sont
notamment:

o Centre commercial d'une superficie de
3æ2.39m2, surface moyenne de boutique 30-
54 m2.

. Bureaux au nombre de 53 d'une superficie
totale de 5130.m'1, la surface moyenne est 31
m2

. Parkint de 60 places d'une superficie totale de
2258. m'l.

. Logement, au nombre de 24, d'une superficie
totale de 1528.48 m'z.

r Salle polwalente d'une surface totale de 400
m2.

o Office de gestion centrâlisée d'une surface
totale de 220 m'l.

Locaux communs d'une superficie totale de 293
m2.
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Centre multifonctionnel 5lM :

Présentation du projet :

Conçu avec l'ambition d'aménager le quartier en pleine mutation, le centre muhifonctionnel de Blida a une

allure extérieure qui ne correspond pas forcément aux fonctions intérieures.

Le projet se situe à Blida centre en milieu urbain dans le cadre de la restructuration du boulevard

Mohammed Boudiaf.

Déllmltatlon :

ll est limité au nord par le boulevard Mohamed Boudiaf, au nord-ouest le centre de formation des langues

et la banque sud-ouest le parking de capacité de 120 place et à l'est le commissariat de police.

Accès et accessibilité :

L'accessibilité du proiet s'e-ffectue depuis la partie arrière du l'ilot (côté sud) pour la partie habitat et depuis

la partie donnant vers le boulevard pour la partie commeroe et bureau, pour la partie équipement sportif
c'est un annexe sportif que l'entrée s'effectue depuis l'intérieur de l'ilot et par une voie mécanique

desservant depuis le boulevard.

Analyse des façâdês :

La façade donnant sur l'angle est traité par un arrondi cylindrique en verre avec un grand recul qui va

permettre une vue depuis l'angle et un élément d'appel de l'entrée vers les bureaux.

Tâbleau 25 r proSrammâtion de fexemple
Source : auteur

Exemple Programmation qualitative Programmation quantitative

=
lu
Éco
co

E
o
E
lt,u

. 44 Logements haut standing de type différent
du 4eme au 9eme étage.
(17 F3l L5F4l L2 Fsl

. Une piscine de loisirt une piscine semi
olympique, quatre salles de sports et une salle
omnisport.

r Une Crèche pour 200 enfants.
. Une Ecole de formation pour 180 places

pédagogiques.
. Une Sâlle polyvalente avec amphithéâtre de 400

places.

. Un Centre commercialde 32 boutiques.

. Un lmmeuble de bureaux pour professions
libérales de 4 niveaux.

. Deux Agences bancâires.

. sept Agences diverses.

. Un Restaurant.

. Une Salle des fêtes (500 places).

Un Parking en sous-sol pour 102 places

Sous-Sol :

. Parking une place : 16 m']

RDC :

. L'atrium central : 147 m']

o Sécurité : 6m:
. Boutique : 32 m2

. Restaurant : 12O m2.

. Banque : 82 m2

. Réception+ salle d'attente : 90 m'

. Sanitaire : 8.5 m2

1- étage :

. Banque : 161 m2 +restaurant+ Boutique.
2eme étage :

. Bureau de gesüon : 74 m2

. Sanitaire : 28 m'2 (3 WC.H-3 WC.F).
o Agence : 161 m2.

o Agence 2 : 150 m':.

3eme étate ;

. 2 Classes : 144 m2
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Centre multifonctionnel SKYIAB :

Prés€ntation :

S§lab sera l'image de la construction durable à Genève. lssu d'un concours d'architecture organisé par la FTl

et la commune de PlanJes-Ouates afin de revaloris€r un terrain dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates

(ZIPLO), le cabinet d'architecte Bassicarella a développé un bâtiment de plus de 2670O m2 d'activités mixtes,

biotechnologiques, étatiques et commerçantes.

Sltuatlon :

Le SKYI-AB se situe dans la zone industrielle (ZIPLO) dans Plân-lesouatet cette dernière est une commune

suisse du canton de Genève, avec une superficie de 586 ha et 10 007 habitants.

Accessibilité :

Une variété d'offres de mobilité et de transports doux {bus, train, vélo,,) à l'intérieur de la zone industrielle

zIPLO ce qui permis un déplacement plus facile et une meilleure accessibilité au bâti SKYLAB.

composition et fome volumétrique :

Le bâtiment SKYLAB représente un volume de forme rectangulaire composé de quatre bâtiments plus le
bâtiment existant Elue box.

Les cinq bâtis repÉsentent un seul bâtiment en soustrôction et avec une différence d'hauteur

Tableâu 26 ; plogrammation de l'exemple
Source : auteur

Exemple Programmation gualitative Programmation quantitative

tt
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. La mixité d'actiütés qu'il propose: entreprises
biotech, cleantech, informatique, horlogerie,
restaurants et petits commerces, ainsi que des

services publics comme une crèche et une
caserne de pompiers; plus un parking

souterrain sur trois niveeux.
. Les halls d'entrée sont situés dans trois points

du bâtiment, à savoir au sud, à l'est et à l'ouest.
. Le rezde-chaussée accueille une rue publique

qui tra\rerse la construction de part en pârt et
permet de créer des liaisons et relations
étroites entre les différentes fonctions.

. Les accès principaux aux plateaux des étages
donnent directement sur cet espace central et
bénéficient donc aussi de lumière naturelle.

. Des terrasses intérieures, en relation avec la rue
couverte, sont créées et prolongent les surfaces
de plateaux.

. Des terrasses extérieures aux 3ème et 5ème
étâges sont également accessibles aux futurs
locataires.

. Un pâssâBe pour les véhicules de livraison est
prévu au rez-de{haussée, entre le bâtiment
existant Eluebox et le nouveau centre
multlfonctlonnel-

. L'accès aux parkings en sous-sol se fait depuis la
rampe existânte qui dessert le 2ème niveau de
sous-sol de la nouvelle construction.

. Un bâtiment contemporain de 20000 m2.

. Centre multifonctionnel formé d'un complexe de
six niveaux hors-solet de trois niveaux en sous-sol.

. Un parking à trois niveaux (70O places pour
automobiles, dont 200 places publiques et 250
places pour deux-roues,

. Commune : 179 m2

. Crèche : 1425 m':

. Caserne de pompier : 1819 m'1

. lnvestisseurs: 19607 mr

. Restaurant/ accueille :832 m':
r Commerces/concierge : 379 m'1

r Parkings : 18464 ml
. Dépôts:925 m':
. Communs : 6575 m2

. Les monterhârges sont accessibles par des
palettes de capacité de 2OO0 k8 et d'une hauteur
de 2.10m.

. Cinq ascenseuB de IOOOk& 13 personnes. Et deux
de 2fi)okg; 26 personnet officiant comme monte-
charge.

. Hauteur entre Dalle RDC:4.76m, étages:3.45m,
stock et parking : entre 3.30m et 2.55m.

. Hauteur Libre ROC i 4.56m, étates: 3.00m, stock
et parking : entre 2.75 etz.2om

. Plafonds dalles métalliques micro perforées

60)(60, laquées blanchet film textile pour
l'affaiblissement acoustique.
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6.2 tdée de prciet :
L'idée de projet comme on a mentionné cidessus, est de construire un édifice qui inclut tous les services et
toutes les fonctions afin de répondre aux besoins nécessaires des habitants de la ville, notamment les

habitants du quartier.

Centre multifonctionnel

Exemple Programmation qualitative Programmation quantitative

o
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Aspect énergétique

e ChauffaSe et Venülatlon: La production de
chaud est faite par le CAD (chauffage à

distance) et celle de froid, par groupes froids. La

distribution du châud et du froid se fait par un
réseau à circulation d'eau (4 tubes). L'apport
d'air neuf se fait par un réseau de gaine. La

répartition est assurée pâr un ventilo-
convecteur.

. Eclairage: l-ampadaires à détection de
présence, haute fréquence et sonde de
luminoslté, 1 lampadaire pour 15 m2

. Elecd.ité : La distribution se fait en faux-plancher,
une boft€ de soltous les 15 m2 avec 4 prises 220v
et un rack de réserve (câblage non{ompris) pour

aiouter 2 prises de 220V et 4 RJ45. Prises pour
l'entretien installées tous les 30 m2

. Gestioo de l'eau de pluie : un important système

de récupération d'eau de pluie. Récoltée en

toiture et sur l'ensemble du site, elle est traitée
puis utilisée pour les wC et les urinoirs. Cela

soulage aussi le réseeu communal; ils ne déversent

iamais plus de 4 Usecondes.

« Cultiver les gens et les

aider à bien s'exprimer »

Dimension sociale
Dimenslofl écononrique

« Rafraichir les activités
commerciales »

7L

. Le 1er niveau de sous€ol accueille un parkint
publiq des dépôts et des locaux techniques,
alors que les niveaux 2 et 3 sont dévolus aux
places privées.

. Pour les sanitaires: chaque niveau est &uipé
pour répondre aux normes (occÿgatigî/m2l I

wC femme, WC homme, urinoirs automatiques
muraux et vasques, Un bloc sanitaire équipé de
douches se trouve au sous-sol.

. Surveillance: Câméras à chaque entrée, parkint
et divers points strâtégiques du bâtiment.

o Accès à l'immeuble et aux points strdtégiques
uniquement avec une carte magnétisée. Àccès

au parking privé par lecture des plaques.

. Sol Fauxrlancher ave€ une hauteur libre de 75

mm. Moquette en dalles de type Heuga 580 de
taille standard, couleur au choix du locataire.

. stockage : 1267 m2 disribués sur 3 sous-sols,

. Vélo : Espace vélo, 125 places.

Dimension environnemental

« Encourater l'utilisation des

énergies renouvelables »
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6.3 Progrummdtion du centre multîtonctionnel :

6.3.7 Tobleau des fonc,,ions, sous londions et utilîsoteurs :

,âbleau 27 : Fonctions, sous tonctions et utilisateurs.
Source : auteur

6.3.2 Orgonîgromme lonctionnel :

Le projet

Fonctions Sous Fonctions

Ad ministratif . Orientation.
. Communication

> Entreprises.
> chercheurs et conférenciers.
> Représentations des dir€ctions.

Economique > Banque.
> Commerçons.
> Clients.
> Assurances.

Loisir . Plaisance.
. sport.
. Détente.
o Bien être

> Large public.

> Enfants.
> Etudiants.

Culturel . Rencontrê.
. Animâtion-
. Formation.

> Conférenci€rs.
> Visiteurs.
> Chercheurs.
> Musiciens.
> Comédiens.

Restauration . Détente.
. Manger.
. Commerce.

> Visiteurs.
> CuisinieB.
F Serveurs,

Gérance . Sécurité.
. Control.

> Services d'entretien et de sécurité.

AdministrationÉconomique

Loisir

Restauratioo

Figure 60 : Organigramme fonctionnel
Sou.ce: auteur

Usaaers/Utilisateurs

. Commerce.

. Echange.

Gérancc

culture
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6.3.3 Programme du centre :

Le ro et

lableeu 28 : superffcie des especes.

Source : auteur

Niveau Espace Nombre Surfâce

Sous-sol 100 - 120 places Place : 15 m'

Dépôt 1

(J
o
É,

L 100.50 m'z

1 2A0 m2

Vente matériels sportifs 1 90 m'z

Ventre article Sportif ADIOAS L 30O m'1

Vente article Sportif REEBOK 1 300 m2

Vente article Sportif NIKE 1 30O m2

Salle de surveillance et d'archive 7 50 m2

Agence d'assurance t 85 m2

Agence de voyage 1 83 m'z

Agence immobilière 1 -15 m2

Agence publicitaire r 110 m'z

Organisateur de mariage L 95 m2

Cafétéria L 290 m'
Bureau de gestion 1 75 m':

Bureau d'étude L 75 m2

Location des voitures L 55 m'?

Sanitaire t2 8m2
Espace de circulation 750 m':

o
à0t!
.o
o

Vente EERSHKA L 210 m']

Vente ZARA 1 250 m'
VCNTE MANGO 1 30O m':

Vente PIMKIE 7

Vente JENNYFER 1 400 m'?

1 300 m2

Cabinet dentaire 1 75 n2

Salle de soins infirmier L 65 m'?

Câbinet ophtalmologie 1 60 m'z

Salon de soin esthétique 1 150 m'?

Garderie enfant 1 30 m2

Cafétéria 1 22 m2

Sanitaire 72 8m2

Espace de circulation 630 m'l

Terrasse accessible L 225 mt

o
b,0l!
io
o
EoN

Vente accessoires I am 1 90 m2

Vente produits cosmétiques Yves Rocher 1 85 m2

Horlogerie SWATCH L 65 m2

Bijouterie 1 65m2

Magasin optique 1 75 mz

Vente produits cosmétiques de marque 1 205 ml

ZOHARA parfums 1 130 m'?

Vente ligne de maison 1 155 m2

Soutique prêt à porter 2 80 m2

73

Parking

Hall d'entrée
Salon d'accueil

20O m'

Localtechnique
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Salle d'informatique 1 105 m2

Salle de projection 1 25 m2

Salle de conférence 1 190 m2

Salle de lecture adulte + enfant 1 250 m2

Vente livres, CD et DVD 1 50 m2

Vente cadeaux et souvenirs 1 60 m2

Sanitaire L2 8m2

Espace de circulation I 630 m2

o
u0
(u.t,r(!
o
Eo
fn

Salon de thé 1 145 m2

Restaurant traditionnel 1 150 m2

Restaurant gastronomique 1 185 m2

Salle de Bowling + cafétéria 1 430 m2

Espace pour matériels de Bowling L 25 m2

Bureau de gestion 1 60 m2

Bureau de comptable 7 55mz

Bureau de secrétaire 1 40 m2

Bureau de directeur L 55 m2

Salle de réunion 1 105 m2

Sanitaire L2 8m2

Espace de circulation I 640m2

Terrasse accessible 2 380 m2

o
Ur0
t§
P\o
o
E
osf

Cinéma 5D 7D 1 150 m2

Salle de ieux électroniques 1 185 m2

Espace préparation 2 35 m2

Espace restauration 2 50 m2

Espace jeux d'enfant 1 60

Sanitaire L2 8m2

Terrasse accessible 2 380 m2

Espace de circulation / 300 m2

6.4 Lo genèse de la lorme :

En gros notre forme est une composition d'un parallélépipède plus un cylindre avec une dégradation en

hauteurs, cela représente les deux grandes fonctions de notre projet qui sont le commerce et les bureaux.

- 1 - on a pris la forme du terrain comme base pour dessiner un rectangle en bas dans la partie régulière
(rectangulaire) du terrain et un cylindre dans la partie haute du terrain qui est d'une forme triangulaire

-2- on a choisi la forme ronde en s'inspirant de la forme du soleil qui est un élément très important dans

notre domaine.

Schéma 1
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Ensuite on a rétrécit les

deux forme pour obtenir
un cercle et un rectângle
par-dessus les premierg
entre ces quatre formes
on va faire une
dégradation en hauteur
tout en respectant
I'alignement sur les voies

Schémâ 2

La partie supérieure de la forme (en verre)va être
pour les activités commerciales, loisirs et
restaurations, le cercle bleu est un élément le plus

haut quiva avoir une ouverture zénithale afin
d'âvoir h maximum d'éclairage et la partie
inférieure est la partie consacré pour les bureaux
et les salles de soins.

Pour avoir plus de fluidité dans notre forme on
s'est inspiré des cours d'eau pour faire des

toitures au RDC pour bien marquer les entrées. La

hauteur se diffère entre les quatre formes du RDC

jusqu'au R+4 avec des terrasses pour les

restaurants et cafeteria et des terrasses jardin.

Le ro et

L'étape suivante c'est de
créer deux parallèles sur
le même coté (dans le

cylindre et un dans le

rectangle) pour
marquer la façade
principale et aussi

l'entrée principale au
côté commercial.

schéma 3

Schéma 4 Schéma 5

6.5 Tableou des exigences :

Afin d'élaborer un tableau des exigences, nous avons fait des recherches en appuyant sur plusieurs

références :

Fidrier PDF : Confort thermique à fintérieur d'un établissement, Jean-Yves Charbonneau.
['aménagement des bureaux principaux donnés ergonomiques, B vandevyver.
La ventilation dans le tertiaire, guide de conception et solutions techniques.
Thèse : ['éclairage des locaux de traveil, Thierry ATHUYT.

Normes et standards en infiastructures et en équipements du centre de santé et de promotion
sociale du centre médical âvec antenne chirurgicale et du centre hospitalier régional.

Site Web : htto://www.enerEieolus-lesite.be/index.oho?id=11016.
httos://fr.wikioedia.orelwiki/Parkim.
httos://vitrine.ooreka.frlcomorendre/acencement-maqasin.
htto://conseils.xoair.com/consuher savoir fairelventilation cuisine.htm.
https://www.li(ht-mv-boutioue.com/.
htto://www.toutsurlisolation.com/lsolation-ohonioue/Traiter-les-bruits-renants/ldentifier-le-
orobleme-de-bruit.
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llygrothermlquc Vlsuel Acourtlquo Amln11rnt

Espace Température et
Humldlté

Orlentatlon des
ouvertures

Dlmenslons et posltlon
des ouvertures

Protectlon solalre et Type de
vitrage

Nlveau éclalrement
de lux et type
d'éclairage artlflciel

Couleur de parol !solatlon phonlque

Hall d'entrée 20 c',h= 40Yo Vers le sud et
l'ouest.

Des grandes baies
vitrées pour assurer la

lumière naturelle.

Double vitrage en verre
simple et verre isolant de

10à16 mm.

Eclairage artificiel
500 lux, rectangulaire
directe, en + les

ouvertures dans le
toit apportent un
éclairage zénithal
(grâce à la lumière du
jour).

isolation extérieur
et intérieurs pour:
les bruits aériens
(trafic routier,
travaux ...etc.)

Utilisation des coul{urs
I

contemporaines 
I

Moblllsr

Des fauteullr, t
et quelque phr
pour la décorrl

Megasln (commerce! L9-22c', h=50-60% Nord et Nord-
est

Baies vitrées en façade Vitrage feuilletés : épaisseur
des 2 verres 4mm, assemblés
par un intercalaire PVB de

0.76mm.

Niveau d'éclairage
général 300 lux

Généralement 3 
i

couleurs au maxim{m
sont conseillées poür
créer une vitrine I

harmonieuse. l

lsolation phonique
conseillée entre 35

et 40 dB

Comptoir de vl
vitrine d'expoll
PLV, des présü

Bureau
(admlnlstratlon)

20 c',h- 60To Vers le sud et le
sud-ouest

Des fenêtres
coulissantes

Le double vitrage classique (4-

6-4 ou 4-L2-4l,
Pare soleil + moucharabieh.

Niveau d'éclairage
général 300 lux +

éclairage individuel

Couleurs claires
les plafonds et mur{.
Couleurs mates ou 

lsatlnées. I

lsolation phonique
conseillée 40 dB

Des bureaux, d

sièges, machlnr
comme imprlm
et photocopieu

Agence 20-22 c",h=4O-70% Vers l'ouest et
le Sud

Des fenêtres
coulissantes

Le double vitrage classique (4-

6-4 ou 4-L2-41

Pare soleil + moucharabieh.

Niveau d'éclairage
général 200 lux

Couleurs claires po{r
les plafonds et murC.

Couleurs mates ou 
Isatlnées. I

lsolation phonique
conseillée 40 dB

Fauteuils, burar

sièges, placard

Restaurant \
Cafétérla

Ztc',h=6OYo Nord et Nord-
est

Baies vitrées en façade Le double vitrage
asymétrique (type 10-6-4) est
plus efficace.

Niveau d'éclairage
400lux moyen sur les

tables)

Les couleurs qui
stimulent l'appétit
Comme rouge, jaune

ou vert.

Une diminution
du niveau de
pression

acoustique de
5 dB ou plus peut
être obtenue dans
de nombreuses
applications
courantes, offrant
dans tous les cas

aux occupants le
confort auditif
nécessaire.

Eléments de
rangements, dt
tables, des

comptoirs, faul
LCD, des lumlnt
ronds de type t

Cablnet d'dentalre 23c', h=6OYo Vers L'ouest Des fenêtres
coulissantes

Vitrage feuilletés épaisseur
des 2 verres 4mm.

Vcntllatlon mécanlque

L'aération exclusive par
ouverture de fenêtres=15 m3/h

Ventilation générale par
dispositifs de ventilation
mécanique.
Renouvellement de I'air 25

m"/h

Ventilation générale par

dispositifs de ventilation
mécanique.
Renouvellement de I'air 25m"lh

Ventilation générale par

disposltifs de ventilation
mécanique.
Renouvellement de l'air 25m'/h

Le renouvellement de l'air est
définiren fonction de la surface
au sol de la cuisine et du type
de culsson ou appareils
employés, soit:
90 mr/h par m2 en général,

120 ml/h par m2 pour les zones
de rôtlsserie, de grill et de
cuisson prolongée ou pour les

zones de vaisselle.
Hotte aspirante à la cuisine
pour évacuer les vapeurs et les

fumées de cuisson.

Venfrtion par double flux avec

récufration par échangeur.
Renodlvellement de l'air 50
m'/1il

Niveau d'éclairage
général 600-800 lux

Couleurs claires poür
les plafonds et la
couleur blanche po

les murs.

rl

lsolation phonique
conseillée de 30 à
40 dB

Des spots, buru

chaises, fauteu
meubles pour I

instruments
dentaires.

Aéraullque I



( ()U11,,,,.ilr1r,,,

Clnéma 5D 7D Vers le Nord Des fenêtres à la

française.

ll faut déposer le moins
possible de la lumière
naturelle, munir de rideaux,
de stores ou d'une pellicule
de filt des ultraviolets.

général 300 lux

Niveau d'éclairage
général 200 lux

conr.llla! 40 dB
plus lsolatlon
acoustlque.

lsolation phonique
conseillée 30-35 dB

Salle d'lnformatlque Vers le Sud et
Sud-est

Des fenêtres
coulissantes

artificiel ponctuel
plus un revêtement de sol

anti-choc.

Niveau d'éclairage
général 300 lux

lsolation phonique
conseillée 33 dB

Salle de conférence Vers l'Ouest et
le Sud-ouest

Des fenêtres à la

française.

llfaut déposer le moins
possible de la lumière
naturelle, munir de rideaux,
de stores ou d'une pellicule
de filt des ultraviolets

lsolation phonique
conseillée 33 dB

Salle de lecture

2t c', h=4O-7O/o

2t-23c", h=40-76ÿo

2L c", h=40-70%o

20-23 c', h= 55-70% Vers l'Ouest Des baies vitrées
Des fenêtres à la

française.

Double vitrage pour une
meilleure isolation
phonique et thermique.

lsolation phonique
conseillée 33 dB

l(rtr,1,,, l.rllt,.,
( ,t,,1t.1,,

Fauteulls, prt

W grand écr

Des postes

informatiqur
bureaux, ray,

CD.

Fauteuils, chr

Data à show,
grand écran,

Meubles pou

livres, chalsc
tables, comp
rayonnaSes (

livres.

Salle de réunlon Vers le Sud Des fenêtres
coulissantes

Pare soleil t moucharabieh2t c', h=4O-7Oÿo lsolation phonique
conseillée 40 dB

Table, chalsc
armoire,

Sanltaire 15-17 c", h=85% Orienté vers le

nord et l'est
Des gaines d'aération Double vitrage en verre

simple et verre isolant de 10 à

16 mm

Niveau d'éclairage
général 200 lux

Elles nécessitent un
niveau plus élevé de
luminosité, soit entre
200 et 500 lux.

Niveau d'éclairage
général 300 lux

Eclairage général

base lumineuse 300
lux.
lampe à vapeur de
mercure à réflecteur
P(w)=259.

Elle ne doit pas

dépasser 35 dB
I

Parklng sous-§ol 22-24 c",h=607o I I I

d'aétitlon avec ventllat.ur pour
évacuation de l'alr (on rlsque de
prendre froid si l'air circule trop
vite. clrauffage par conducteurs

Ventllation par double Flux

indépendant modulé
Renouvellement de l'air 45m'/h

Ventllation par double flux avec
récupération.
Renouvellement de l'air 45m"/h

Ventllation par double Flux

indépendant modulé
Renouvellement de l'air 45m"/h

Verflation par double flux avec
réc1[ération.
Rerflrvellement de I'air 45m"/h

Ventllation simple Flux

extraction modulé

L'afltion exclusive par
ouvhrr" de fenêtres=10 m'/h

Danf les parkings souterrains,
on r[lise des capteurs d'air afin
d'arflyser en temps réel le
nivlu de CO et CO2

et sol

Les parkings

modernes
privilégient
l'éclairage par

lumière blanche,
donc les lampes à

décharge sont
souvent utilisées
pour réduire la

consommation
d'électricité.

plusleurs couleurl sont
recommandé comme
le vert, orange avec un
mur d'image.

Des couleurs sombfes
tels que le bleu nuit,
noir, gris foncé,
marron..,

Une couleur froide
comme le blanc, le
bleu claire, couleur lln
claire ou le beige.

Le jaune, le beige, le

blanc ou le vert clair,

Couleurs claires pour
les plafonds et des,
couleurs modernes

Pour les murs. ,

Couleurs ordinaires
comme de blanc. :

Des couleurs variées.

Une composition dqs

couleurs ordinairesi
comme le blanc, le

bleu et le Jaune.

/ Des barrièrr
d'entrée et d
un système c

guidage

électroniqul
le guidage dt
visiteurs dèl
du parking, I
de surveillan
la sécurité,



Cha itre III Le projet

6.5 Composition des plans

Le centre comporte deux blocs, un qui est actif (animé), il comprend le commerce, loisir et restauration. Par

contre, le 2eme bloc est réservé pour les activités les plus calmet tel que les bureaux administratifs, des

salles de lecture...etc.

Bloc animé Bloc calme

Chaque bloc comporte plusieurs fonctions, on a distribué ces fonctions par étage comme suit :

Le RDC du bloc actif fait partie au RDC urbain, il travaille avec le reste de la ville puisqu'il s'agit de commerce,
la même chose pour le 1o et le 2eme étage.

Le 3eme et le 4eme étage sont consacrés aux loisirs et restaurations.

Le 2eme bloc, inclut un RDC pour les agences, le 1" étage pour les soins, le 2eme étâge est destiné pour les

activités cuhurelles et le dernier étage pour les bureaux administratifs, avec un sous-sol pour le parking.

Commerce
Loisir
Economie
Soin
Culture
Administration
Circulation
verticale

I
I
I
@
I

La circulation verticale est assurée par trois cages d'escalier, avec des ascenseurs, plus un escalator pour
relier le RDC avec les autres niveaux du centre.

I
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Cha itre III Le ro et

La circulation intérieure est assurée par le hall d'entrée, des passages et des couloirs de forme circuit simple

et linéaire afin d'assurer la pénétration à tous les espaces du centre. Ces déférents couloirs assurent la

relation entre les déférentes entités du proiet, offrant aux utilisateurs une meilleure perception de l'espace.

RDC 1"' étage 2eme'étage

Les pièces

Circulation verticale
Circulation horizontale
Mezzanine
Terrasse accessible
Terrasse jardin
inaccessible

Espace vert

IIIIII

3eme étage 4eme étage
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Chapitre III Le projet

6.7 Lo strudure :
La structure qu'on a fait est un système poteâu-poutre, et après plusieurs corrections avec des spécialistes et
des professeurs on est arrivé à cette structure, un joint de rupture était nécessaire, les portées varient entre
4m et 7m et les poteaux sont de 45cm.
Afin d'éviter les joints de dilatation, il y a lieux de faire une étude thermique au génie civil, toutes les façades

sont exposées à la chaleur (en plus le plancher terrasse), Cest-à{ire une étude porté sur les augmentations

de retombées de poutre.

Figure 51 : Plan de structure

6.8 îtoîtement de loçde :
llexpression architecturale des façades est une combinaison de styl€s et de matériaux chaque fonction est
interprétée sur les façades par des matériaux des couleurs et des formes.

Le cylindre qui est un volume destiné aux activités commerciales et de restaurations, ces derniers
nécessitent plus de lumière et d'éclairage alors on a fait une façade totalement vitrée pour augmenter la

transparence.

ttt
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Figure 62 : Vue de façade



Chapitre III Le projet

Pour le 2eme bloc (le rectangle), le traitement est simple vu que cette pârtie est consacrée pour les services

administratifs, donc on a utilisé des ouvertures simples.

L'utilisation de Moucharabieh côté sud, non seulement comme un élément décoratif, mais âussi pour des

raisons de protection solaire. Et pour l'homogénéité des façades, on a mis un petit rappel de Moucharabieh

dans chaque façade.

Flgure 63 : vue de façade

Notre volume monte en hauteur un gabarit important, donc on a créé des éléments verticaux afin de casser

l'horizontalité des façades.

on a utilisé la couleur blanche qu'on voit sur les façades car cette couleur a pour but de renforcer la
protection solaire, elle rend les arrêtes lisibles, elle met en valeur les ombres et la lumière et reflète le style
moderne.

Figure 64 : Vue de façade

Éléments verticaux
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itre III Le

6.9 Plan de mosse:

Après ces études, on a arrivé à faire notre plan de masse, on a essayé d'aménager des espaces verts autour

du centre, avec des petits jardins destiné aux visitant.

Pr le parking, on a mis une entrée au côté ouest, et la sortie au côté sud, cette organisation permis d'éviter
l'encombrement au niveau de la façade principale du centre.

Entrée du parking Sortie du parking

Figure 65 : Plan de masse

7. Conclusion

Vu l'urbanisation rapide et parfois non structurée que la ville de Boufarik a vécu, au niveau architecturale et
urbain, ça nécessite une intervention qui remédier la structure urbaine et redonne à la ville sa richesse.

Donc la connaissance du processus de structuration du territoire et de la ville est importante pour la
réorganiser, c'est pour cela on a étudié l'évolution de la ville à partir de son noyau historique, et on a

constaté que la centralité est la transformation de la périphérie après le dédoublement urbain vécu.

Notre projet d'éco-quartier, consiste à relier la périphérie avec le centre-ville, et pour intégrer l'intervention
à notre site, on a essayé de suivre !a structure urbaine pour mettre fin au désordre actuel. La construction
d'un éco-quartier qui est éligible à la norme de durabilité peut diminuer la consommation d'énergie qui est
le but de notre option.

Selon les recherches qu'on a établies concernant !e développement durable, on a choisi de faire un centre
multifonctionnel comme modèle architecturale pour appliquer nos hypothèset et aussi pour renforcer et
donner une nouvelle image à la ville.

Au terme de ce travail, nous espérons que notre projet va contribuer à la sauvegarde de notre
environnement et à établir un meilleur confort au sein de nos bâtiments en consommant moins d'énergie.
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Annexes

Annexes 1 :

Définition du renouvellement urbain :
Le renouvellement urbain est, en urbanisme, une forme d'évolution de la ville qui désigne I'action de

reconstruction de la ville sur elle-même et de recaclage de ses ressources bâties et foncières. Celle-ci

vise, en particulier, à traiter les problèmes sociau4 économiques, urbanistiques, architecturaux de

certains quartiers anciens ou dégradés.

Le renouvellement urbain désigne l'ensemble des interventions mises en æuvre dans les quartiers en

crise, en vue d'améliorer leur fonctionnement et de favoriser leur inseation dans la ville.

Les approches du renouvellement urbain :

On distingue au sein des différents travaux d'études plusieurs approches du renouvellement urbain. ll
existe tout d'abord plusieurs échelles d'analyse :

Iéchelle de l'agloméraüon ou du teÿritoire : où le renowellement urbain va s'envisager comme
partie intégrante d'un proret de territoire et de la gestion urbaine, comme un mode de développement
urbain durable.
L'echelle du quartier: de nombreux rapports d'étude traitent de la rénovation de quartiers ancient
de quartiers d'habitat social dégradés.
Une échelle plus fine (l'ilot| : encore, le renowellement urbain peut s'étudier à l'échelle de l'îlot voire
de la parcelle, par exemple la réhabilitation d'immeubles désaffectés, la division parcellaire.

Les concepts du renouvellement :

Le projet urbain et la ville renowelée : On ne peut pas parler de la ville renowelée sans faire allusion
au « projet urbain » car il est considéré, comme: approche d'intervention spatiale, une expression
architecturale et urbaine de mise en forme de la ville (reproduction de la ville sur elle-même, en
prenant compte de l'espace public) selon différentes échelles (globale, locale, ponctuelle) en revanche
la ville renouvelée participe à une ville plus durable- C'est une manière de faire évoluer la ville en

limitant la consommation d'espace, ainsique le réaménagement, restructuration, et de recomposition
de villes sur eux même dans le cadre du projet urbain.
Et donc le renouvellement urbain tend à répondre à double question :

La guestion de la recomposition de la ville existante, dans le cadre de « projets urbains » plus

ou moins ambitieux ainsi que la question d'amélioration de sa gestion.

La question de la ville qui continue à s'étendre, en fabricant de noweaux territoires (qui ne
cesse pas à développer)

Urbanisme durable :

Système appliquant les principes du développement duràble, conçu à travers 3 piliers :

l'environnement, le social et l'économique dans les villet en respectant I'environnement par des
nouvelles méthodes de constructions, de nouveaux matériaux et de nouveaux modes de
déplacements. On peut résumer le développement durable dans ce schéma :

ü

Durable

Eq Lr itn l),r:
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Annexes

Comment implanter un éco-quartier?
D'après les études qui sont faites pour faire ressortir les attributs d'une ville durable, on regroupe

quatre caractères, gui sont :

. qualité du cadre de vie : festhétique et le confort, l'intégrité physique de findividu dans la

ville.
. Compacité et fonctionnalité de la ülle : la densité et la mixité fonctionnelle.
. Haut niveau d'e"fficacité de la ville : une gestion économe et efficace, signifie que la ville ne

produit pas (ou peu) d'externalité négative.

. L'équité: c'est un outil de redistribution et de solidârité, garantir la possibilité d'évolution et

de mobilité, de mixité sociale et fonctionnelle.

La typc'morphologie d'un éco quartier :

Le trocé des voies - hiérorchistlon vioire - :

l-e tracé régulier est
généralement observé

dans les quartiers

aménagés dans les centres

villes. ll se présente

fréquemment sous la

forme d'un damier de

carrés ou de rectangles

réguliers.

Le tracé sinueux est

approprié, lorsqu'il
s'agit de s'adapter aux

éléments naturels ou
pour compléter la

composition d'une

opération
d'aménagemênt.

Le profil de lllot :

Un îlot urbain est un ensemble de bâtiments constituants une unité dans une ville. ll est aussi défini

comme un ensemble de parcelles délimitées par des voies.

De tâille variable, un îtot peut être la base de la constitution du quartier ou bien le résuhat du tracé

des voies. not dahüa
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Les formes généroles de l'îlot :

llot ouvert

ô

J

llot semi ouvert llot intermédiaire horizontal ii-rrl-l\-\

Les quartiers présentant des formes ouvertes, semi-ouvertes et compactes, les bâtiments

s'organisent autour d'un espace centrâl aménagé en place verte, mini parc, ou en jardin paysagé.

Pour les quartiers présentant des formes intermédiaires et verticales, les bâtiments sont implantés
dos à dos à distan€es égales et perpendiculaires à la rue, libérant des espaces publics ouverts qui

prés€ntent des formes similaires aux formes des bâtiments.

L'îlot ouvert est délimité par des emprises publiques (voiries, places, parcs, jardins...) et par les

façades des bâtiments. À l'intérieur, seul le végétal, avec des arbres et des espaces verts.

Le bâti ne se positionne pas systématiquement en alignement sur la rue de manière continue.
Néanmoins, des bâtiments de faibles hauteurs pourront être envisagés en bordure de voirie pour

abriter des surfaces commerciales.

Schéma montre la discontinuité
des façades

Schéma montre la continuité par

les espaces verts

I
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I

llot fermé --t
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Annexes 2 :

. Corte de Wnnanence :

La majorité des activités de la ville se trouve au noyau historique :

Ë.ole

Carte de permanence

tP(

L

. L'occessibilité vers lo ville de Boufarîk :

L'accessibilité vers la ville est variée :

La liaison entre Alger, Boufarik et Blida se fait par la RNl.
La RN 61 relie Chebli à Boufarik et pour aller de Boufarik à Oued El Oulleug on passe par la RN 4.

Le Cw n" 135 la relie à Amroussa et Bouinan au sud.

Le Cw n" 214 la relie à Ben Khelil à l'ouest.
Et le CW n" 214 relie Boufarik à Ouled Chebel.
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ofrssu urbain de la ville :

Système viaire :

Tissu colonial : Système en résille (hiérarchisee)

Tissu post colonial : Système en fausse résille

Système en boucle

Système linéaire

Hiérarchisation des voies :

Tissu colonial :

Boulevard

Voies secondaires

Voies principales

(Axe historique)

Tissu post colonial :

. Voieprincipale

. Voie secondaire

. Voie tertiaire

. Autoroute

. Ncuds res importants

. Naud d'entrée Nord

. Næud d'entrée Est

. Næud d'entrée Ouest

o
o
§

Source : auteur
Source : auteur

II]

Source : auteur
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Mobilité :

Tissu colonial :

L=122 N=66

Nombre Cyclonratique tlhdice @
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Source : auteur

On remarque qu'ily a pas une grande consommation d'énergie au noYau colonial « système en

résille » ce qui le rend le meilleur système.
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Offre de mobilité :

Le flux :

Stationnement : Sol,rce: âuteur

Source : aqteur
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Source : auteur
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Exemples des voies principales de la ville :

Source: auteur

Système parcellaire :
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Système bâti :

Typolode dê bâti :

€ollectif continu bas Collectif continu haut collectif non-continu
haut

lndividuel continu bas

Source:auteur

Nombre de bâti selon les typoloties :
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Etat de bâti :

Source ; auteur
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Source : auteur
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carte de tabarit :

Carte des équipements :
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Tableau des espaces publiques :

Place Câ ractéristiques Photo

Place d'église :

construite en 29 mai
1881 selon la lettre du
pâsteur Louis

Fofme : régulière.
Fonction originalre : place de l'église.
Ocorpation actuelle : place du centre
culturel.
Cadre bâti : centre culturel délaissé.

Gabarit : R+1.

Mobilier urbain : éléments
artistiques.
Accessibilité : par les côtés.

Place de la mosquée Forme : régulière
Fonction orlginaire : jardin,

monument.
(kcnpatlon actuelle : place de la
mosquée.
C:dre bâü : mosquée.
Gabarit : RDC

Moùalier urbain : des arbres
d'eucalyptus.
Accessibilité : par les côtés.

Place de la Mairie Forme : régulière
Fooctlon odginâirê : place de la
mairie.
ocqrpatior actuelle : place de la
mairie.
câdre bâti : la mairie
Gabarit : R+1

MoHlier urbain : des arbres
d'eucalyptus.
Accesslbllité : par les côtés.

Place carrée (place

Mohamed Bourass)
Forme : régulière
Fonctlon originaire : monument de
colonisation.
Occupation actuelle : rondpoint,
espace de stationnement.
Cadre bâti : cadastre, hôtel des
finances, deux banques.
Gabarit : R+1.

Mobilier urbain : fontaine
Accessitilité : par les côtés.

Source : auteur
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Simulation de projet :

Afin d'évaluer notre projèt, nous avons effêctué des simulations du RDC, on a prisjuste une partie

avec une superficie de 330 m2, vu qu'on a trowé des difficuftés à dessiner lô partie cir€ulaire sur le

logiciel Pléiade.

Alors nous avons fait 2 cas, le 1"'sans isolation et le 2eme avec, en fixant l'orientation et les

matériaux utilisés aux simulations précédentes, tel que:

1" cas :

Nom

Complémefl
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Plan utilisé sur pléiade

Source : auteur
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Résultat :

Besoins chauffage Climatisation
2s6

25610 59024 84634

On remarque que la consommation a réduit avec 19 % mais on a resté au même €lassement parce

qu'on a une petite superficie (partie des bureaux) avec des fenêtres de 3m'

Consomation ênergetique en kwlrm2/an

Consommation d'énergie du 2eme cas

Besoins Total IPE

91- 151 C

5 -90

151 -230 D

231 - 330 E

331 - 451

> 451

F

G

256
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rlan de masse du centre multifonctionnel :
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