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Présentation de master

l-Préambule :

Pour assurer la qualité de vie des générations futures, la maitrise du développement durable
et des ressources de la planète est devenue indispensable. Son application à I'architecture, à

I'urbanisme et à I'aménagement du territoire conceme tous les intervenants : décideurs
politiques, maitres d'ouwages, urbanistes, architectes, ingénieurs, paysagistes, ...
La prise en compte des enjeux environnementaux ne peut se faire qu'à ûavers une

démarche globale, ce qui implique la nécessité de sensibiliser chaque intervenant aux
enjeux du développement durable et aux tendances de l'architecture écologique et
bioclimatique.
Pour atteindre les objectifs de la qualité environnementale, la réalisation de bâliments
bioclimatique associe une bonne intégration au site, économie d'énergie et emploi de

matériaux sains et renouvelable ceci pnsse par une bonne connaissance du site afin de faire
ressortir les potentialités bioclimatiques liées au climat et au microclimat, sans perdre de

vue I'aspect fonctionnel, et l'aspect constructif.
La spécialité proposée permet aux étudiants d'approfondir leurs Connaissances de

I'environnement physique (chaleur, éclairage, ventilation, acoustique) et des échanges

établis entre un environnement donné et un site urbain ou un projet architectural afin
d'obtenir une conception en harmonie avec le climat.
La formation est complétée par la maitrise de logiciels permettant la prédétermination du
comportement énergétique du bâtiment, ainsi que l'établissement de bilan énergétique
permettant I'amélioration des performances énergétique d'un bâtiment existant.

2-Objectifs pédagogiques :
Le master ARCHIBIO est un master académique visant la formation d'architectes, la
formation vise à la fois une initiation à la recherche scientifique et la formation de

professionnels du bâtiment, pour se faire les objectifs se scindent en deux parties

complémentaires :

- la méthodologie de recherche : initiation à I'approche méthodologique de recherche
problématique ; hypothèse, objectifs, vérification, analyse et synthèse des résultats.

- la méthodologie de conception : concevoir un projet en suivant une démarche assurant

une qualité environnementale, fonctionnelle et constructive.
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3-Méthodologie :

Après avoir construit I'objet de l'étude, formulé la problématique et les hlpothèses, Le

processus méthodologique peut être regroupé en cinq gtandes phases :

1- Elaboration d'un cadre de référence dans cette étape il s'agit de recenser les écrits et autres

travaux pertinents. Expliquer et justifie les méthodes et les instruments utilises pour

appréhender et collecter les données

2- Connaissance du milieu physique et des éléments urbains et architecturaux d'interprétation

appropriés : connaissance de I'environnement dans toutes ses dimensions climatiques,

urbaine, réglementaire ; pour une meilleure intégration projet.

3- Dimension humaine, confort et pratiques sociale : la dimension humaine est indissociable

du concept de développement durable, la recherche de la qualité environnementale est une

attitude ancestrale visant à établir un équilibre entre lhomme et son environnement,

privilégier les espaces de socialisation et de vie en communauté pour renforcer I'identité et la

cohésion sociale.
4- Conception appliquée projet ponctuel « : I'objectif est de rapprocher théorie et pratique,

une approche centree sur le cheminement du projet, consolider par un support théorique et

scientifique, la finalité recherchée un projet bioclimatique viable d'un point de vue

fonctionnel, constructif et énergétique.

5- Evaluation environnementale et énergétique : vérification de la conformité du projet aux

objectifs environnementaux et énergétiques à travers différents outils : référentiel HQE, bilan

thermique, bilan thermodynamique, évaluation du confort, thermique, visuel, ...

Mme. MAACHLI (chargé d'option)



Présentation de l'Atelier BioConcept
Aujourd'hui, la conception des bâtiments, l'architecture et le projet urbain, considérés comme

l'art de bâtir, ne peuvent ignorer la problématique environnementale. Dans un contexte global de

réchauffement climatique, l'architecte est appelé plus que jamais de tenir compte des trois

grands domaines qui définissent l'environnement : I'espace, les ressources et les conditions de

vie. Dans ce sens, la compréhension des phénomènes physiques de base liés au climat est

indissociable du processus de conception de tout projet architectural ou urbain.

Dans le cadre de l'atelier BioConcept, inscrit dans le Master « ArchiBio r> qui regroupe deux

années de formation complémentaires, la réflexion ne s'est pas limitée à l'étude des relations

entre I'extérieur et I'intérieur d'un bâtiment. La morphologie « intime » de ce demier est elle-

même impliquée. Une approche par le développement durable urbain à travers la conception

d'un Eco-quartier pendant la première année de formation a permis de mieux appréhender la

relation qui existe entre le bâtiment et son environnement naturel et artificiel. Cette approche a

permis une meilleure insertion architecturale dans un contexte urbain complexe.

Durant la seconde année de formation, il a été question d'appliquer les concepts d'architecture

bioclimatique sur la base d'une philosophie de relations entre nature et architecture à l'échelle du

bâtiment. L enjeu était d'intégrer des dispositifs architecturaux qui trouvent leur pertinence dans

le juste équilibre entre leur performance et leur participation à la composition du projet.

Contrairement aux dispositifs techniques, dont la seule fonction est contenue dans leur

appellation et qui sont souvent plaqués sur I'architecture, ont été favorisés les dispositifs

architecturaux dits « de contrôle des ambiances » ceux qui, au-delà de leur valeur technique,

renferment également une valeur d'usage et une valeur esthétique, et font à ce titre partie

intégante de l'architecture. Néanmoins, les évaluations environnementales qui viennent

consolider cette démarche laissent voir que le recours aux dispositifs techniques est dans la

majorité de situations reste inévitable afin d'atteindrr un niveau de performance énergétique

adéquat
Les projets qui ont été conçus dans le cadre de cet atelier témoignent de la difficulté et de la

complexité de I'exercice qui est de prendre en compte réellement la problématique

environnementale dans la conception architecturale. Quoi qu'il en soit, l'objectif pédagogique de

l'atelier vise iustement à mieux comprendre cette complexité. De I'architecture bioclimatique au

développement urbain durable, en passant par les questions énergétiques et environnementales, il
a été question de saisir l'évolution de cette problématique en tenant compte du changement

d'échelle et des enjeux qui gravitent autour.

L'équipe pédagogique
« Atelier BioConcept »
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CHAPITRE INTRODUCTIF

Introduction générale :

De nosjours, les principales causes de pollution de l'environnement proviennent en premier
lieu de la production et de l'utilisation des diverses sources d'énergie, püs des activités
industrielles et, de façon paradoxale mais néanmoins importante, de I'agriculture.
Au niveau mondial, la situation change sensiblement, la combustion d'énergie domine les

émissions de CO2. Mais selon le rapport du World Ressource Index, les 10 principaux

secteurs responsables des émissions sont :la déforestation ,en limitant la capacité naturelle

des écosystèmes à absorber le CO2, elle contribue pour 11,3% de I'augrnentation; le
transport routier ,la consommation de pétrole des véhicules participe à hauteur de 10,5%o;la

consommation énergétique des bâtiments résidentiels (10,2%) ;les industries

manufacturières (7%o) ;les industries du petrole et di gaz (6,4%) ;la consommation

énergétique des bâtiments tertiaires (6}0ô ;l'élevage (5,4%);la gestion des sols agricoles
(5,2%) ;la production de ciment (5%) ;la production de produits chimiques (4,1%)et tout ça
risque d'engendrer une dégradation continue de l'environnement et de l'état de la couche

d'ozone et un réchauffement progressif de notre planète, les saisons ne seront plus les

mêmes, d'innombrables régions fertiles seront desséchées à cause des hausses de

température, d'autres régions plus hostiles deviendront fertiles et beaucoup d'autres risques

seront remarqué .

Le secteur de I'habitat et du bâtiment est le premier secteur grand consommateur d'énergie

électrique au niveau national, le bilan énergétique national de I'année 2005, montre que la

consommation finale évaluée à 24,437 Millions de TEB fait ressortir une prédominance de

la consommation énergétique du secteur des ménages (soit 52,3 o/o de la consornmation

finale) par rapport aux secteurs de l'industrie (23,8 %) et celui des transports (23,9 %) -

Cette consommation d'énergie qui ne cesse d'accroitre est directement liée aux besoins des

habitants et de la qualité de vie de la population, En supposant que durant les quelques

prochaines décennies la population mondiale se maintienne au niveau actuel, soit environ 7

milliards d'habitants, et que la plupart des populations aspirant au développement puissent

atteindre un HDI (Human Développement Index) de l'ordre de 0.85 (équivalent à celui de

l'Italie ou de la Grèce avec une consommation annuelle par habitant de I'ordre de 150

millions Btu), la consommation énergétique mondiale dewait tripler d'ici la fin du siècle'

Si I'homme continue sur cette lancé le pire est a prédire car le danger que ca représente est

bien claire et les m'effets de cet abus de consommation d'énergies est visible au quotidien

aux quatre coins du globe, des villes entières risquent de disparaitre, alors nous devons

changer les choses et agir au plus vite pour essayer de rattraper le mal qui a était fait à notre

planète terre.
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CHAPITRE INTRODUCTIF

Pour ç4 on propose une réduction des gaz a effet de serre, une préservation des

écosystèmes, un développement durable et un contrôle de la pollution, le développement
durable vise principalement a la protection de l'environnement et des ressources

naturelles, on cite par exemple : I'agriculture urbaine, la mobilité douce et la gestion des

déchets, le recyclage ainsi que les gestions des eaux.

"Il ne faut pas attendre le stade des certitudes scientifiques pour cornmencer à prendre des

mesures en rue de prévenir des risques menaçant l'environnement planétaire"

læ bâtiment durable est un bâtiment respectueux de I'environnement, il s'agit d'un

bâtiment dont l'impact sur l'environnement est faible tout en assurant un environnement

intérieur sain et confortable. Construire durable signifre notamment : utiliser des

matériaux recyclables pour préserver les ressources naturelles, optimiser l'inertie

thermique des bâtiments, intégrer des sources d'énergies renouvelables dès la conception

du bâtiment ,Le quartier durable est dévoué à la protection de I'environnement. Pour cel4
il est constitué de bâtiments basse consommation ou à énergie positive, il est à la pointe

du recyclage des déchets, utilise des matériaux écologiques... De plus, dans un quartier

durable, on doit optimiser les trânsports en commun et les trajets à pied pour limiter
l'utilisation de la voiture. Il est donc également conçu comme un écoquartier .

En plus de prendre soin de l'environnement, le quartier durable a pour but de favoriser la

mixité sociale et ethnique, ainsi que l'équité de ses citoyens. Pour cel4 les maisons

doivent être abordables et la diversité doit être développée grâce aux logements, aux

emplois ou encore à la mixité des générations.

Par ailleurs, la communication entre les citoyens et leur participation à la vie culturelle ou

sociale du quartier sont des points importants polr que le concept de quartier durable

fonctionne. ,cependant le quartier durable a beaucoup était contester certain dénonce la
récupération du concept par des "promoteurs architectes" dont les projets couteux ne

respectent qu'en partie le principe de la notion d'écoquartier et peuvent même à terme

contribuer à augmenter l'empreinte écologique (déplacements non raisonnés, commerces

de proximité non pÉvus) ...par ailleurs d'autres altematives ont étaient proposé pour

combler ses failles et parvenir a un quartier qui protège de plus la nature et qü lü
redonne son état initiale , un quartier qui produit ses énergies et qui réponds a tous les

besoins de ses habitants
Pour finir, faisant parti du secteur du bâtiment nous devons faire en sorte de concevoir des

bâtiments qui allient qualité de vie et protection environnementale et tout ça dans un
cadre de vie convenable.
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1-Problématique
Le changement climatique en Méditerranée occidentale ne fait plus de doute aujourd'hui'
De nombreuses études préfigurent les effets de ses impacts, qui iraient de la perturbation

du cycle de I'eau avec I'altemance des phénomènes extrêmes de sécheresse/inondation, les

orages et les vents violents, à I'augrnentation des températures et des vagues de chaleur

inhabituelles, au

Changement de stabilité des sols et à l'érosion des terres agricoles (BANQUE
MONDrALE,20ll).
L Afrique du Nord est de fait une zone ûès wlnérable : le GIEC (2014) rapporte que, d'ici
2050, les températures derT aient y augmenter de 3 à 6o, la hausse du niveau de la mer
pourrait atteindre 30 cm, la production de blé baisser de 20 %o d'ici 2030. La perturbation

des cycles du carbone, du vent et de l'eau, le déséquilibre du métabolisme urbain entre les

inputs que le Greenfield foumit généreusement et les outputs que le Brown Field n'arrive
plus à digérer, la
Multiplication et l'ampleur des catastrophes naturelles provoquent des inquiétudes

grandissantes sur les deux rives de la Méditenanée. Dans ce contexte alarmant,

I'adaptation des villes côtières (plus de 60 millions d'habitants et 90 millions à I'horizon
2030) aux exigences du développement intégré et durable constitue aujourd'hui une

stratégie incontoumable pour faire face à l'épuisement des ressources foncières et

hydriques, aux menaces sur la sécurité alimentaire, à la recrudescence des catastrophes et à

la crise énergétique à venir doublée d'une crise économique qui progresse (CAT-MED,

2012).
En Algérie le domaine de l'habitat souffre énormément cat on retrouve partout des

habitations construire n'importe comment ,on remarque très vite un manque d'harmonie et

un désordre totale que ce soit en ville ou en dehors des villes ,Etant donné les ambitions
métropolitaines d'Alger et sa position stratégique dans les réseaux urbains du bassin

méditerranéen occidental, l'évaluation des performances environnementales de la wilaya
aurait pu s'inspirer des comparaisons à l'échelle des villes méditenanéennes oir se

construit progressivement une coopération entre les deux rives sur des objectifs
environnementaux communs. Cependant, cinq ans après la mise en place de la Charte de

Leipzig pour la ville durable (2007), les 27 pays membres de l'Union européenne - riches

des expériences réalisées - s'accordent à reconnaître que le développement urbain intégré

constitue une condition essentielle pour la réussite de la politique de la ville durable
(BEREZOWSKA -AZZAG,2011; CAT-MED,2012). Or les approches intégrées sont celles
qui émanent du contexte local et qui sont bâties sur des évaluations holistiques et

transversales ciblées.

13
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CHAPITRE INTRODUCTIF

-a
cette ci r ?-,iIl existe en Algérie un quartier durable qui est la cité verte de Baba Ali a

n'est que théoriquement durable car ce quartier nrest pas équipé pour être unq
durable et aucune disposition n'est mise en place, donc quand en parle de durabil
I'Algérie a encore beaucoup d'effort a foumir pour pouvoir mettre en place des quartiers

dit durable mais la aussi des failles sont a prévoir car ses projets risquent d'étre trés

couteux et une grande sensibilisation devra être prél'u pour la population qui serra obligé

de s'accomodé pour pouvoir fâire fonctionné ce concept et vu ses contestations et le non

fonctionnement totale du quartier durable ,pousser ce concept plus loin en créant un
quartier vivant a était proposé ,un quartier qui allie être humain et nature ,un quartier ou

une certaine symbiose sena crée le quartier imaginé est un quartier autosufiisant en

énergie et en alimentation ,une grande importance serra accordé au tris des déchets et au

traitement des eaux . De là des interrogations s'imposent :

-Quelle est l'altemative au quartier durable ?

-Que pouvons nous proposé pour palier les limites du quartier durable ? Quels sont les

dispositifs qui pourrait palier les limites du quartier durable ?

-Comment peut on construire un quartier autosuffisant a Ain Benian?

2-Hypothèses de la rtcherche
-Le quartier régénératif est la solution qui pounait palier les limites du quartier durable

3-Objectifs de la recherche
Cette recherche a pour but de :

-concevoir un quartier régénératif capable de subvenir aux multiples besoins de ses habitants

en générant sa propre énergie issue de sources renouvelables qü récolte sa propre nourriture

et traite sa propre eau.

-trouver les solutions adéquates pour obtenir une autosuffisance des bâtiments pour ensuite

pouvoir dire que c'est un bâtiment régénératif.
-mettre en évidences les principes bioclimatiques qui nous permettent d'assurer la

réalisation d'un quartier regénératif dans un milieu urbain.

l4
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CHAPITRE I: ETAT DE L,ART

5

Introduction :

L objectif de ce chapitre et de définir les diftrents concepts qui interviennent dans notre

travail de mémoire de recherche et cela afin de faciliter lacompréhension des démarches

suivis et de la réflection qui a était faite pendant cette recherche.

1-La conception bioclimatique:
L'architecture bioclimatique s'inspire des techniques de construction vemaculaires. Depuis

des siècle I'homme a dû adaptée son architecture par rapport à sa situation géographique,

son territoire et ses habitants, ce qu'on a appelé l'architecture vemaculaire dite sans

architecte a été créé au fil des siècles par la somme de connaissances accumulées dans un

lieu défrni ,reflet de l'identité territoriale et des contraintes qui y sont liées ,elle varie donc

complétement en fonction du relief , du climat , des ressources régionales et du mode de

vie des citoyens, I'architecture vemaculaire et au même temps écologique et bioclimatique
grâce au matériaux, à la forme et les techniques utilisées qui ont été choisis en fonction de

leur capacité naturelle à réguler l'humidité de l'air, l'isolation, la ventilation, et l'inertie
thermique. Aujourd'hui le domaine du bâtiment est I'un des premières sources de

consommation énergétique et l'un des principaux responsables des émissions de gaz à effet
de serre, après ce constat les enjeux environnementâux en termes d'épuisement des

ressources et de changement climatique sont très importants. Pour ces raisons nous devons

créer une altemative pour pouvoir diminuer la consommation énergétique de secteur du

bâtiment. L'architecture bioclimatique est une altemative de construction
environnementale pour pouvoir diminuer la consommation énergétique et par conséquence

réduire le gaz à effet de serre. L'objectif de cette approche est de concevoir un bâtiment qui

s'inscrit dans son environnement et de rédüre les besoins énergétique ainsi que de

concevoir selon des conditions de vie adéquates et confortable

"Concevoir bioclimatique, c'est composer avec les atouts du lieu et des matériaux, pour
parfaire un bâtiment par ailleurs déjà rendu peu déperditif'. Samuel courgey

2-L'impact de la morphologie urbaine sur le climat
Définition de la morphologie urbaine : selon le CERTU la morphologie urbaine comme

étant le résultat des conditions historiques, politique, culturelles et plus particulièrement

architecturale dans lesquelles la ville a été créer et s'est grandi, elle est le fruit d'une
évolution spontanée ou planifiée par la volonté des pouvoirs publics. L'aproche

bioclimatique vise à s'inscrire le projet architectural dans son environnement, afin
d'adapter ce demier au différent climat, parmi les paramètres les plus interpellés dans la
démarche de la qualité environnementale le facteur du climat, le milieu urbain a une

grande influence sur ce demier et l'un de ces manifestement climatiques les plus connus:

la formation d'ilot de chaleur, des difËrences importantes de température peuvent ainsi

être relevées au sein d'une même ville, selon le relief, I'exposition (versânt sud ou nord)
mais ainsi la nature de I'occupation du sol.
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l-3-Analyse bioclimatique des morphologies urbaines du l9eme 20eme 2l -ème siècle

Ville Au 19 -ème siècle Au 20 -ème siècle Au 21éme siècle

Morpholog
ie urbaine

à cause de problème
d'insalubrité,
d'hygiène
I'aménagement urbain
s'est orienté vers une
morphologie urbaine
aérer, unifier, embellir
cette méthode est dite
haussmarurienne.

continueté de façde sur
la rue et àü'intérieur
.se refermer sur une

cour intérieure.

la révolution industrielle
affecte l'économie,
l'urbanisme et ainsi la
société du )O(e siècle.

Qui a dû que

l' architecture engendre

une nouvelle
morphologie urbaine, qui
est le plan libre .les

immeubles ne s'orientent
plus par rapport awr
rues.

la ville de )O(Ie
siècle est marquée
par I'apparition d'une
nouvelle forme
urbaine ilot ouvert de
Portzarnparc, ilot
ouvert se défini par

un côté « plein »,

automne et ur côté «
vide », ouvert et
lumineux.
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4- Définition et
caractéristiques de L'îlot
ouvert:

Au )Oile siècle les surplus de

consommations d'énergie a causé

une augmentation dans les

émissions à effet de serre ce qui a
mener au changement climatique.
La protection et le respect de

I'environnement doit être prise

en compte dans les projets de

constructions. Une nouvelle
forme urbaine apparu au cours
des années 1980 comme une

alternative, théorisé par
I'architecte-urbaniste Christian
de Portzamparc, l'îlot ouvert se

défini par un côté « plein )),

autonome et pourtant varié et un
côté «vide »», ouvert et lumineux.

Figure: L'évolution de l'ilot ouvert a travers I'histoire
Source :

http ://www. christiandeportzamparc. com/fr/proj ects/q

uartier-massena/

Figure: les trois types d'ilots
Source : https://commons.wikimedia.orÿwikiÆile:Trois-blocs.svg
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Selon Portzamparc, l'îlot ouvert est un rassemblement des bâtiments autour d'une rue

traditionnelle, les hauteurs des bâtiments sont limitées mais non identique, les façades sont
en général alignées sur la rue mais sans continuité, Ia mitoyenneté est rejeté par
Portzamparc afin de créer des bâtiments aux expositions multiples et de créer des

échappees visuelles au cæur de l'îlot.
Ses conceptions architecturales retiennent une hiérarchisation entre espaces publics, semi-
publics et privés, que I'architecture modemiste de tours et de barres sur dalle a perdue en

rej etant la rue traditionnelle multifonctionnelle.
Il met en æuwe le concept d'îlot ouvert à grande échelle dans le cadre de I'opération
PARIS RwE GAUCHE, la réalisation des plan-masse (dimensions et emplacement des

constructions) et la conception précise des bâtiments sont con{iées à d'autres architectes,

dans lç cadre des règles de construction que fixe Christian de Portzamparc. Son objectif est

de donner au quartier un caractère basé sur I'alternance de hauteurs, de couleurs, de

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que I'homme
façonne pour en faire des objets.) et de sÿles architecturaux.

Source :hup://www.christiandeportzamparc.com/fr/projects/quartier-massena/
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de bâti aléatoire,

schéma montrant la

l'îlot ouvert est caractérisé par :

-Un alignements des façades sur les rues.

-Des cours intérieures ouvertes, même si elles sont clôturées par un grillage ou un portail.

Figure: 3d qui ne permet de voir Figure :photo des cours intérieurs
I'alignement des façades sur les rues Source : www.ecdm.eu
Source : http://ecdm.eu/?p:84 ( modifié par

l'
définies par des lois sur les dimensions.

Source : http://ecdm.eu/?p:84, (
modifié par l'auteur )

Figure: schéma montrant le S§line
Source : http://ecdm.eu/?p:84 ( modifié par

1'auteur)
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-Des retraits permettent des ouvertures directes sur le réseau viaire( fenêtres urbaines)

-Des bâtiments autonomes et non identiques ( mixité des fonctions et matériaux )

4-2- Règlement de l'îlot ouvert :

-La disposition des bâtiments doit favoriser a la fois I'intimité et la transparence .

-Des bâtiments sont implantés en limite de I'espace public. avec des retraits imposés.

Figure : schéma de I'implantation des bâtiments et de la transparence

Source : colrs Mme Sakki Hania ( modifié par I'auteur )

Figure: schéma de la mixités des bâtiments
Source: http://ecdm.eul?p:84 (modifié par

I'auteur )

Figure: Schéma montrant les percées visuelles

Source : http://ecdm.eu/?p:84

-
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Échappées visuelles

E
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a>12m,
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Fl>8m<+

figure: Schéma de l'umiére
Source : cours Mme Sakki

CHAPITRE I: ETAT DE L,ART

-La distance entre les constructions d'au
moins 6 mètres .

-La langueur d'un bâtiment ne peut en

aucun cas dépasser 45m sans êtres

intenompue par une faille de 8m
minimum.

Figure : Schéma des distances réglementaires
d'un ilot ouvert
Source : Cours Mme Sakki Hania ( modifié
par l'auteur )

Figure: schéma d'asymétrie
Source : colrs Mme Sakki Hania

-La totalité des linéaires bâtis en limite
de l'ilot doit être comprise entre 50 et

70oÂ dttpérimètre total .

Figure : Schéma de règlementation du
périmètre
Source: cours Mme Sakki Hania
(modifié par l'auteur)

,circulation
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4-3-Indicateurs morphologiques de I'ilot ouvert :

Densité du bâti
GAUZIN- MULLER, D. (2001) " Définit la densification en un même volume bâti de

plusieurs logements au lieu de les étaler en surfaces est une disposition préconisée pour

l'économie de l'énergie consommée pour le chauffage des logements ".GAUZIN-
MULLER, D. (2001) souligne qu'au - delà de l'économie d'énergie, la densité du bâti

permet aussi d'économiser les matériaux, I'emprise au sol et le coût de la construction.

Densité végétale

AHMED OUAMER, F. (2007) rappelle que la densité végétale fait référence à la
distribution horizontale de tous les aménagements urbains verts (parcs végétaux, jardins

arbres) et leurs rapports avec la surface totale du périmètre de calcul.

Rugosité urbaine
ADOLPHE, L. (1999) (cité paTAHMED OUAMER, F. (2007)) a défini la rugosité urbaine

comme étant caractérisée par la hauteur moyenne de la canopée urbaine, constituée par

les surfaces bâties, les surfaces végétales verticales et horizontales, et les surfaces non bâties.

La rugosité fait varier l'intensité des forces de friction auxquelles le vent est exposé. Ces

forces sont dues essentiellement à I'action du substratum définit par les aménagements urbains

et la nature des surfaces

En se basant sur la définition donnée par ADOLPHE, L. et AÎT - AMEUR, K. (2002),le calcul

de la rugosité urbaine est donné par la formule suivante :
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Porosité urbaine
STEEMERS, K .A & STEANE, M.A (2004) soulignent que la porosité urbaine fait
réference au volume total d'air des creux urbains et leurs rapports avec le volume de la
canopée urbaine
La porosité d'un quartier urbain est traduite par le rapport des volumes utiles ouverts à

l'ensemble des volumes du tissu urbain considéré, d'après ADOLPHE, L (2001). Il est

évalué en pourcentage et peut varier selon la nature du tissu urbain. Dans le cas d'un tissu

ancien, la porosité est très faible. Elle est inferieure à l}yo, alors que dans les quartiers

urbains récents, elle est plus élevée et peut dépasser les 35%. Le calcul de la porosité

urbaine est donné par la formule suivante d'après ADOLPHE, L(2001) :

L'indicateur de compacité "C" exprime la valem de la surface d'échange de l'enveloppe

des bâtiments rapportée aum2 de plancher, il est sans unité. Il peut prendre des valeurs

comprises entre 0.5 et quelques unités pour des configurations courantes de bâtiments

Le coefficient de compacité moyenne noté, Cf est donc la somme des compacités

moyennes de chaque bâtiment (en tenant bien compte des adjacences entre bâtiments).

L intérêt de ce coefficient par rapport au plus traditionnel facteur de la forme (AexV V) est

de ne pas donner un poids hégémonique aux grands bâtiments par rapport aux petits, ce qui

obligerait lors du calcul du facteur de forme moyen pour un tissu donné à pondérer sa

valeur par la surface de plancher. La compacité s'écrit :

Source cours mme Sakki
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Le prospect moyen permet simplement de caractériser I'ensoleillement et la lumière

disponible et des effets d'ombrage au sein d'un tissu hétérogène donné. D'après OKE, T.R.

(1987). Le la formule

Albédo
La valeur de l'albédo moyen des surfaces correspond au flux d'énergie solaire réfléchie
par l'ensemble des surfaces du projet et envoyé vers le ciel. La diversité des types de

matériaux au sol amplifie les échanges entre surfaces thermiques. Exposées au

rayonnement incident solaire, les surfaces deviennent sources d'émission du

rayonnement de grandes longueurs d'ondes.
L albedo des matériaux est l'un des paramètres physiques inlluant sur l'apport de

chaleur en milieu urbain
Minéralisation
Cet indicateur retrace la répartition des surfaces minérales dans le tissu urbain. C'est le
rapport non affecté aux espaces d'eau et espace vert à la surface totale. Combiné avec les

indicateurs des densités, il donne les caractéristiques internes du tissu urbain ainsi que des

types de surface. ADOLPHE, L. (2001) souligne I'intérêt de cet indicateur, car il nous

permet d'étudier l'impact de la végétation et de la minéralisation sur les conditions

micro climatiques. L'indicateur de Minéralisation se calcule par la formule suivante

d'après ADOLPHE, L. (2001)

Source cours mme Sakki
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4-4-Analyse d'exemple : (voir annexe )

Recommandations:
-l'ilot ouvert est une solution adéquate pour la conception bioclimatique car il permet une

bonne aération , un bon éclairage et une bonne insertion dans le tissu urbain

S-Définition et concepts de I'habitat
intermédiaire
A mi-chemin entre la maison individuelle et
I'immeuble collectif, I'habitat intermédiaire offre
une altemative intéressante aux modes d'habitat
traditionnel. Il se caractérise principalement par
un groupement de logements superposés avec des

caractéristiques proches de I'habitat individuel

Figure: image d'habitat semi collectif Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne
(e1)

Source :http://www.fabiennegerinjeanarchitecte.com/reference/5 1-logements-en-
accession/

Figure: photo d'ensemble du projet a Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne (91)

Source :http://www.fabiennegerinjeanarchitecte.com/reference/51-logements-en-accessiotl
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Ses caractéristiques sont:
-Les habitations intermédiaire se présentent par groupement

-Existence de parois (Dalle) et d'espaces Communs (partagés)

Figure : photo montrant I'existence rle parois
cornmunes
source : hftp :lizonkout.tumblr. com/post/5 94643 8 3

73 5/arquitc'ctonica-tolvrrhouses-at- graustark-
milford . modit1é par i'auteur)

Figure: photu MillbrdTownhouses ('Texas,

tjSzt)
Source :

source :http :iizonkout.tutnblr.comipost/5 94

643 I 3 7 3 5/arquitectoni ca-torvnhouses-at-
graustark-milford , rnodifié par l'auteur)

Figure : schéma qui cléterminent les hauteurs

Source : zonkont.lumblr.com ( modifier par

1'auteur)

-Quelques espaces strictement privatifs (Entrées, terrasses, jardins, garages, ...)
-la hauteur ne dépasse pas R+3

//

Llre schéraa qui clémontrcnt les garages

Sonrce : zo

i'auteur )

I

I

II

I

I

I

I

I

I

I

odillé pal'
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5-2-Analyse d'exemple ( annexe )
5-3-Recommandations
-L habitat intermediaire permet de preservé I'intimité
-il asstre une omogeinité entre I'habitat et I'environnement
-favoriger une mixité de ÿpologies de logements
-repond au désir d'individualisation des habitants et offiir une meilleure qualité de vie

6-L'habitat et I'avenement du quartier durable
6-1-Les éco quartiers/quartiers durables

Un écoquartier est un quartier urbain qui s'inscrit dans trne perspective de

développement durable : il doit réduire au maximum I'impact sur I'environnement,

favoriser le développement économique, la qualité de vie, la mixité et I'intégration
sociale.
Il s'agit de construire un quartier en prenant en considération un grand nombre de

problématiques sociales, économiques et environnementales dans I'urbanisme, la
conception et I'architecture de ce quartier .

L'objectif de l'éco quartier est également d'entrainer le reste de la ville dans une

dynamique de développement durable (généralisation des bonnes pratiques à toute la
ville).

Têrritoire urbain qui intègre les principes du développement durable, de la mixité
sociale, de la mixité fonctionnelle et de la gouvemance.

Le bâtiment durable se définit cofilme « une construction répondant adéquatement aux

besoins de ses occupants, qui génère un impact environnemental limité et dont les coûts

de construction et d'exploitation sont raisonnables »

Figure: éco quartier ginko
Source : http://www.agencedevillers.com/archives/734
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La classification des écoquartiers se fait par rapport aux formes urbaines

génériques, peuvent être compactes, verticales, pavillonnaires ou

traversantes.

Figure: formes compacts

Source:

Figure : forme pavillonnaire
Source : google , ( modifié par l'auteur )

Figure: formes verticales
Source:

Figure : forme traversantes

Source:
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6-2-Analyse d'exemple (annexe)

6-3-Les concepts bioclimatiques dans les quârtien durables
Plusieurs concepts sont utilisés dans la conceptions des quartiers durables parmi cela on en

site :

-L'utilisation du soleil
-La protection du froid
-Une isolation performante
-Une étanchéité à I'air
-La récupération de chaleur
-L'utilisation d'énergies renouvelables

6-4-Limites du développement durable
le concept de développement durable étant un sujet d'actualité qui réponds aux

préoccupations des scientifiques et des chercheurs du a plusieurs problèmes que rencontre

la planète (modification des données climatiques a cause du réchauffement climatique,

épuisement annoncé de ressources de base (pétrole, espèces üvantes, altérations réitérées,

voire cumulées, d'autres ressources primordiales (eau, air, aliments)) a était beaucoup

critiqué et contré en disant que certaines idées sont à dépasser pour concrétiser le

développement durable. voici quelques exemples concrets d'idées désuètes ; tout d'abord,

en matière de consommation de combustibles fossiles, il faut dépasser I'idée selon laquelle

il faut extraire jusqu'à l'épuisement des ressources naturelles. De plus, les attitudes d'une

utilisation effrénée des combustibles fossiles sans la vision d'une protection à long terme

sont à bannir dans notre concept de développement. L'absence des mesures de prevention

fait partie aussi des méthodes désuètes, à ce propos, il faut anticiper les problèmes avant

leurs apparitions. Le plus souvent, des solutions aux problèmes environnementaux et

sociaux, liées aux intérêts économiques créent des inconvénients au développement durable

; c'est le cas du refus de ratification du protocole de Kyoto sur la limitation des rejets de gaz

à effet de serre par les Etats-Unis, de plus le développement durable effectue un

changement radicale des habitudes de la population ce qui pause un grand problème social

6-5-Recommandations
l'instauration et renforcement d'une véritable gouvemance de cette forme de

développement pour pouvoir aboutir a un résultat complet qui traite tout les problèmes

environnementaux qui se pause .
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7-L'habitat et I'avenement du quartier régénératif

7-l-Définition du quartier régénératif
c'est un quartier qü a une continuité du
lieu ou il est implanté et qui pourrait le
régénérer du temp et ça en appliquant des

principes écologiques donc au lieu de

diminuer ou d'éliminer les impacts

négatifs sur I'environnement comme le
quartier durable ,le quartier régénératif a
pour pa(icularité la restauration de

I'environnement naturel en libérant le
potentiel du lieu et développé des

solutions bénéfiques et lui donné des

impacts positifs

ED CERTI rred

Figure: logo de certification living building
challenge
Source :

https ://greenbuildingelements. com/wp-
content/uploads/20 I 5 I 0 4 ILEED - and-

Liüng-Building jpg

Figure : Graphe de la philosophie de la démarche régénératif
Source : living Building challenge 3.0 ( modifié par I'auteur

)

Le défi de la construction vivante est une

tentative de repousser radicalement le

paradignre consistant à faire moins de mal à un
paradigme dans lequel nous considérons notre

rôle de gestionnahe et de co-créateur d'un

véritable avenir vivant. Le Challenge définit la
mesure de durabilité la plus avancée possible

dans I'environnement bâti et permet de réduire

rapidement l'écart entre les limites actuelles et

les solutions positives que nous recherchons.

Le défi vise à transformer la façon dont nous

considérons chaque acte de conception et de

construction corlrme une opportunité
d'impacter positivement la plus grande

communauté de vie et le tissu culturel de nos

communautés humaines. Le programme a
loujours été un peu un cheval de Troie - une

vision du monde philosophique dans le cadre

d'un progmmme de certification.

I

,

!
Irnpacts
régénératil
positivcs

Irr pacl

e nt irortrtcntettl
ll ncigalir c
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7-2-Caractéristiques du quartier
régénératif
les caractéristiques du quartier régénératif
sont constitués de sept catégories de

performance appelées LES PETALES :

site, eau, énergie, santé, bonheur,
matériaux, équité et beauté et chaque
petale est divisé en vingt composant, on
obtient alors: limite de la croissance

,agriculture urbaine ,compensation pour la
biodiversité ,mode de vie sans voiture

,autonomie en eau ,autonomie en énergie

,environnement civilisé,conception d'un
quartier sain,environnement biophilique,
résilience communautaire, plan des

matériaux vivants ,bilan carbone

intrinséque, déchet (bilan net +), echelle

humaine et lieux humanisés, droit d'accéd

a la nature et au site,droit d'accés aux

services communautaires, investissement

éqütable, organisation juste ,beauté et

esprit, inspiration et éducation
Pour notre recherche on se focalise sw
quatre pétale important qü sont

SITE,EAU,ENERGIE,MAIERIAI'X

Figure: photo de panneau solaire
Source :www.archimedia.ma

Figure : photo d'eau
Source : pinterest

Figure: photo du bois
Source: pinterest

Figure : photo d'un site naturel
Source: pinterest
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7-3-Outits appliqués pour évaluer les quartiers régénératifs
A fin d'évaluer le quartier régénératif des grilles d'évaluations seront utilisées sur plusieurs

paramètres quantifiable surtout vis a vie de l'énérgie et des matériaux, eau ( autonomie en

énergie et en eau (net positif) ).succée ( intemational living future institute 2016)

EEET
Fo

rt
mo
yen

fai
bt

e

site

eau

Ener

Sant
éet
beau
té

Mat
éria
ux

gte

1- limite de la croissance

2-agriculture urbaine

3-compensation pour la
biodiversité

4-mode de vie sens voiture

5-autonome en eau (nette
positive)

6-autonome en énergie
(nette positive)

7-environnement civiltisé

8-conception d'un quartier
sain

9-environnement biophilique

10-résilience communautaire

11-plan de matériaux vivants

1.2-bilan carbone intrinséque

13-déchets (bilan net positif)

l4-echelle humaine et lieux
humanisées

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

De0à3

tqur
té

15-droit d'accés a la nature
et au site

16-droit d'accés aux services
communautaires

17-investissement équitable

18-organisation juste

Beau 1g-beauté et esprit
té

20-inspiration et ésuquation

Figure : tableau de bord d'évaluation du quartier ré
Source :mémoire de master 2, du quartier durable au quartier ré
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site
Les bâtiments doivent avoir un site de projet intelligemment choisi. Les stratégies

comprennent la limitation de la croissance du développement en utilisant uniquement des

sites sur lesquels on s'est fondé, soutenant des processus vivants tels que I'agriculture et

l,agriculture urbaines, utilisant des méthodes de construction éthiques et protégeant le sol

par des plans de gestion. Les friches industrielles, les champs de gris et les sites

précédemment développés sont tous des exemples de sites pour rm bâtiment vivant,

restaurateur ou régénérateur.

En commençant par la sélection de sites intelligents, les impacts négatifs qu'un bâtiment

peut avoir sur I'environnement peuvent être étiminés et, dans certains cas, le bâtiment peut

aider à restituer des ressources à I'environnement grâce au traitement de I'eau sur site et

échange d,habitat. Considérer la proximité de moyens de transport alternatifs lors de la
sélection du site diminue encore I'impact du bâtiment et ajoute de la valeur en augûIentant

la connectivité de la communauté. La sélection du site est la première décision qui

influencera grandement tous les choix de conception de bâtiments et de systèmes

ultérieurs. La production d'électricité sur site à partir de l'énergie solaire et / ou éolienne,

par exemple, dépend de l'orientation du bâtiment. Ceci s'applique au chauffage solaire

passif, à l'éclairage naturel et à la ventilation naturelle. Les bâtiments vivants, régénératifs

et réparateurs doivent trouver l'équilibre optimal entre les impacts environnementaux et la

conception de bâtiments durables.

www.landezine.com
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CHAPITRE I: ETAT DE L'ART

Matériaux et déchets
Les matériaux provenant de sources appropriées et

soutenant les économies régionales et limitant les

impacts sur les transports doivent être pris en

compte pour tous les projets. Par exemple, les

technologies renouvelables ne devraient pas se

trouver à plus de 15 000 km, tandis que les

matériaux lourds ou à haute densité ne dewaient
pas se trouver à plus de 500 km. L'utilisation de

matériaux durables de meilleure qualité contribue
également à la durabilité du bâtiment.
Tous les produits du bois doivent être récupérés,

abattus sur place pour la construction ou certifiés
par le Forest Stewardship Council (FSC). La
certification FSC vérifre que le produit du bois ou
le produit forestier non ligneux provient de forêts
gérées de manière responsable.
La réduction ou l'élimination des déchets est un
autre aspect de la construction et de l'exploitation
des bâtiments. Par exemple, le LBC exige de 80 à
100% des déchets de construction, selon le type de

matériau, qu'il faut recycler et détoumer des

décharges. Une "liste rouge des matériaux"
identifie les matériaux et les produits chimiques
présentant des problèmes de santé et de toxicité
qui ne peuvent pas ligurer dans les produits ou les

matériaux contenus dans le projet.
Pour compléter le cycle Cradle to Cradle (C2C)
des matériaux, des déchets et du bâtiment lui-
même, un plan de réutilisation et de

déconstruction adaptable garantit que tous les

matériaux seront réutilisés sur site ou hors site et
que tous les déchets seront recyclés.

Figure: forest stewardship council
(FSC)
Source : http : //woodcert. com/fsc-
certification.html

CERTIFIED

crodletocrodle

Figure: cradle to cradle logo
Source: www.sustainableinsteel,eu

Figure: foret certifier fsc
Source : http://woodcert.com/fsc-certifi cation.html
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CHAPITRE I: ETAT DE L,ART

Eau
Ces Eco-Machines sont des systèmes de f,rltration des eaux usées utilisant plusieurs

procédés de filtration, de I'anaérobie à la mécanique.

Pour atteindre l'objectif de la consommation nette d'eau, les bâtiments doivent moins

dépendre des systèmes d'eau municipaux et captuer 100Yo de leur eau de la pluie grâce à

des systèmes de récupération des eaux pluviales, des citemes et des systèmes d'eau en

boucle fermée. La capture et la réutilisaüon de I'eau réduisent les taux de ruissellement et

réduisent le stress sur les réservoirs d'eau et les infrastructures municipales. un bâtiment

vivant, restaurateur ou régénérateur ne satisfait pas seulement les besoins en eau des eaux

pluviales, mais améliore également la qualité de I'eau par filtration et en inversant les

effets gr.âce à des stratégies de développement à faible impact,

un toit vert peut capturer et filtrer I'eau de pluie sur place et foumit également un habitat

végétalisé tout en reduisant les besoins de refroidissement dans certains climats'

Pour atteindre une consommation nette zéro sur place, spécifiez des toilettes

compostables et des urinoirs sans eau! ou minimisez l'utilisation de I'eau grâce à des

appareils économes en eau, notamment des toilettes et des urinoirs à haut rendement et

des robinets à faible débit.

-(D
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CHAPITRE I: ETAT DE L,ART

Énergie
Les bâtiments dhabitation, de restauration et de

régénération sont à énergie nette zéro. Cent pour
cent de la demande énergétique de l'immeuble
doit être obtenue grâce à l'énergie renouvelable

sur place. Les sources d'énergie renouvelables

comprennent le photovoltaique inté$é au

bâtiment, les éoliennes ou les piles à

combustible alimentées par la génération

d'hydrogène (en l'absence de combustion).
Une première étape importante vers un bâtiment
à consommation énergétique nette zéro consiste

à minimiser les charges énergétiques requises.

Cela peut être réalisé grâce à une conception

CVC écoénergétique, une conception solaire
passive, une isolation accrue, une enveloppe de

bâtiment à haute efficacité, une ventilation
naturelle, un vitrage haute performance, des

appareils performants et une étanchéité
méticuleuse.
La maintenance préventive nette de tous les

systèmes, les plans d'exploitation et de gestion

détaillés et un personnel de maintenance qualifié
permettent de maintenir une consommation
énergétique nette nulle. La poursuite de l'analyse
comparative et de la surveillance des opérations,
de la maintenance et des performances du
bâtiment fait partie intégrante de la maintenance
préventive. (Voir aussi Mise en service de

bâtiments).

www.euidç:rnasan:
ecologroue.com
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Santé humaine et bonheur
Un élément intrinsèque de la conception de la
vie, de la restauration et de la régénération
consiste à mettre I'accent sur la santé et le
bonheur des occupants, en soulignant
I'interconnexion entre la nature et le confort et
la santé des occupants. Un enüronnement de
travail sain est un environnement plus
productif. L'optimisation de la lumière du jour
et de l'accès aux vues sont d'autres facteurs
permettant de satisfaire les occupants avec
leur environnement de travail.

i*&
#

Figure : Lomocubes
Source : archi daily

/ Motta papiani Architetti

Figure: photo d'une famille
Source : google

Equité et Beauté
Les équipes de projet doivent être
conscientes du fait que les bâtiments
seront occupés par des personnes dont la
santé, le bonheur et la productivité
dépendent de la conception et de la
fonction de I'espace.

Le Living Building Challenge met
I'accent sur les concepts de justicJ socialeet de démocratie, ainsi que sur la
durabilité humaine, l,adaptaùifité et Ia
résilience. Tous ces éléments ont un-sens
aigu du lieu er de l,utilisar.*, irieü*t fu
jiu.ryré, 

_le 
respect mutuel et i,esthiique.

Tous les bâtiments ont besoin d,éltmentsde beauté dans leur .on."pioi." O"nombreux bâtiments du milieu à i" n" a,20ème siècle jusqu'à nos iours "ri ,reconçus pour répondre uniquement auxpréoccupations fonctionnelles 
--- 

etéconomiques. En intégrant Or, âern"nt,
:e ::n::!lion prenant en compte tabeauté, l'éducation et la biophiii'e,- r.,bâtiments célèbrent la culture etreconquièrent I'esprit humain.
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CHAPITRE I: ETAT DE L,ART

Le statut 'pétale' s'obtient en respectant les exigences de trois pétales au moins ,

incluant ari moins I'eau l'énergie ou les matériaux et ce qui est du statut 'Yivant'ce

dernier s'obtient en respectant la totatité des pétales et leurs exigences

Enfin ,la certification ' iommunauté azéro Energie nette zéro ' est une troisième

certification accordé lorsque les équipes de projet ont caractérisé l'énergie nette nulle

en priorisant un sous ensemble de solutions qü respectent des critères précis de

conceptions et de Performance,

Figure: les statut de certifications de living community challenge
Source :living building challenge 3.0
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CHAPITRE I: ETAT DE L,ART

7-4-Différence entrt quartier durable et quartier régénératif

Changement de la mise au point d'étre moins nocif a faire plus de bien:

le quitier régénératif ne se contente pas d'étre moins nocif pour devenir régénératil il part

de ia conviction d'étre moins nocif a celle d'étre créateur d'un véritable avenir vivant c'est

donc une approche d'atténuation des dommages si profondément enracinée dans la

planification .

-utilisé I'idéa comme critère de réussite pour créer un écart entre les limites actuelles et les

solutions nécessaires a la durabilité ce qui stimule la planification et la conception de

I'innovation - le quartier régénératif tire de ses propres ressources

Conclusion
a travers cette recherche bibliographique nous avons pu confirmer que le quartier

régénératif est I'altématif a adopté au lieu du quartier durable, même si le développement

régénératif est partit en premier lieu en ce basant sur les critères du développement durable

,a part que ce demier se concrétise avec des mesures plus avancés de la durabilité pour

donner des eflets rapides autant que les changements climatiques actuelles et pour pouvoir
mesuré a la fin les progrès des défis environnementaux
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Introduction
Ce chapitre sert a définir les caractéristiques du contexte dans lequel va s'inscrire notre

projet ei ça part le billet d'analyse de la ville et du site d'intervention, pour ensuite pouvoir

àetér-irér ies principes d'aménagement qu'on devra intégrés dans notre conception afin

d'arriver a concevoir un quartier régénératifen appliquant tout ses critères .

l-Présentation de la stratégie urbaine de I'éco quartier

Présentation du site

Aïn Banian (anciennement Guyot-
ville lors de la colonisation) est une

commune de la wilaya d'Alger en

Algérie, située dans la banlieue
Ouest d'Alger., Située à l5km à
l'ouest d'Alger et 7km au nord de

Cheraga avec une Superficie totale
de 13,26 km2 et une Population 68

354 hab. (2008) soit une densité de 5
155 hab./Km2

La commune de Ain Benian est limitée
-Au Nord par la mer Méditeranée
-A I'Est par la corlmune de Hammamet
-A l'Ouest par la mer Méditerranée
-Au Sud par la cornmune de Cheraga

Le perimètre se constituent de
plusieurs quartiers

Figure: périmètre de Ain banian
Source:google map, modifié par l'auteur

5

Figure : distribution des quartiers de la
commune de ain benian
Source: google fiâp , modifié par l'auteur

1

l-Guyot Ville
2-Plateau
3-Grand Rocher
4-Cité Belle Vue
5-La Madrague

I

I
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critéres et Potentialités du site :

-Proximité de la mer: coté Nord dominant sur la méditerranéenne

-Centre ville ( plages et Port )
-Proximité du boulevard commercial « La Madrague »

-Proximité du port de plaisance et de pèche.

-Vocation touristique et résidentielle
-Proximité de la foret de Bainem
-Proximité du CET de Oued el Alleueg (Centre d'enfouissement technique)

Figure: plan d'aménagement de la zet les dunes -
la fontaine
Source: lntégration de la commune de Ain Benian

dans le processus de développement touristique
de la côte ouest algéroise
mme Betouche-Tiha] Yasmina

Figure : vue sur el port de djemila
Source: google

Figure: Carte des potentialités de la commune de Ain Banian

Source: Google Mup , modifié par l'auteur
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CHAPITRE 2 : ELABORATION DU PROJET

Réglementation du site

Notre site d'intervention se trouve dans le P.O.S no13.

Figure : carte du pos de la commune de ain benian

Source:
Vocation du site d'intervention

partie d'une zone a

Figure : carte des vocations de la corlmune de ain banian

Source: modifié par I'auteur

I sscreununuxrst

f zæxarnæ

ZoUônCqt a

z@U,tæl l*ffi.rrL
te
U{

U

U5

Ul

u

U,

2mdAorÉÊryutnr

Zæ I ur{. gi§,
zorc0a*9a16 lu$q!
mÿ&r R.3fliB É0rs

2æl'hû6&?E tæhÉ

44

-



Aperçu historique :

1-Période pré coloniale
l - 1 -Periode troglodYe :

La découverte d'une série de grotte

témoigre sur la présence d'une
population troglodyte

l-2-Période romaine :

Présence de parcours reliant Alger
Cherchell et un parcours reliant Ain
Banian Cheraga ainsi que les présence

de vestige romain autour des cours
d'eau et des routes

1-3- Période antique
Période antique : Elle est marqué

par la présence de dolmens sur la
rive droite de I Oued Beni Messous

Figure : situation des grottes hoglodl'te sur la carte

de ain benian
Source : modifié par I'auteur

*lr=:- Route Alger- Cherchell

Figure : Carte periode romaine a Ain banian

Source : modifié par l'auteur

Figure : Carte montrant oued Beni messous

Source : modifié par I'auteur

Cap caxine

d roc

Pesâcrade

Source d'

ute Ain
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2-Période coloniale

De 1830-1853

Création du village maritime 'Guyot ville'
Le choix du site :

Grande qualité paysagère.

Présence de source d eau ( sources des

constructions romaines )
Disponibilités des matériaux
constructions

Figure :carte de situation du village de ain
banian
Source : modifié par l'auteur

De 1910-1935
La croissance du centre historique vers

l'ouest et le sud suivant le parcours romain,
ainsi que la madrague vers le sud

Figure : carte des extensions
Source : modifié par l'auteur

De 1853-1910
Changement de vocation de la ville de

Ain Banian d'une vocation de ville de

pêche a une Ville agraire, ainsi qu'une
extension ,la création d'une ligne de

tramway et la création du port de la
madrague

Figure : carte d'évolution 1853-1910

Source : modifié par I'auteur

De 1935-1962
La disparition de l'oued permet de lié Alger

- Cherchell ,L'abandon du tramway
L'ouverture d'une voie « le boulevard

Parmentier ,, 
, r,..

Figure : liaison Alger Cherchell
Source : modifié par I'auteur

de Ain Banian

Jrrrase

Ligne de tramway Alger - Kolea

Sens d'extension

madrague
o

Extension ouest

Extension sud
-

:

Guyotville _ - 2

'téa-2I
I
I
I
I

/ V".. Cherchell

a
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3-Période post coloniale

La cofirmune a connu une extension
démesurée composée de programmes

additionnels et d'urgence, afin de répondre
aux besoins pressants de la capitale. Elle a
connu également une promotion de

lotissements à un ryttune accéléré, sans

schéma directeur préalablement conçu
L'urbanisation s'accentue sur le franc du
littoral et I'implantation de lotissements le
long de la RNll, sur El Djamila et au

niveau des quartiers de Belle vue et du
Grand Rocher.
-Constructions européennes individuelles
(l'ilot et madrague).
-Constructions européennes collectives

(cité belle vue).
-Constructions européennes algériennes
individuelles (grand rocher).

Synthèse de I'analyse historique :la croissance urbaine s'est faite horizontale
spéciale ,et nous distinguant 4 moteurs de croissance urbaine : homogène unitaire
autour de la source d'eau, homogène linéaire suivant l'axe romain,
belle

Figure : carte de synthése de l'evolution urbaine de Ain
Banian
SourCe : modifié par I'auteur I Croissance homogène unitaire

Croissance homogène linéaire

Figure: carte Ain Banian
Source : modifié par l'auteur

Croissance polaire
r Croissance fragmentaire

:

Grand rocherLa madragueo o
Cnu belle vue

rrIoggelllDre eI lTagmen[alre Grand rocher

La madrague Guyot ville

Belle vue
/a

-
(D
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Site d'intervention

a

Figure: carte de la situation du site d'intervention a la madrague par rapport a la commune

de ain Benian
Source :google map (modifié par I'auteur)

Analyse du contexte naturel :
Environnement immédiat ( vues et paysages )

Figure :schéma des vues a proximité du site d'intervention
Source : auteur
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200 m
100m

t4
30mfiAm

105 m 145 m

330 m
Morphologie du site:
Notre site d'intervention est
de forme irrégulière et il est
d'une superficie de 8 hectares

Topographie du site I

Figure: CoupeAA
Source : modifré par l'auteur

Le site a une pente variante entre 5Yo et lÙYo

Figure : morphologie du site
Source : google frâp , modifié par I'auteur

Figure:Coupeaa
Source : modifié par I'auteur

Recommandations :

-plusieurs orientations possible pour profité des diftrentes vues ( port de djemila , plages )
Je terrain est pratiquement plat
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Climatologie:
Températures :

Figure : tableau des températures Ain Banian
Source : modifié par I'auteur

Aout et le mois le plus chaud de l'année avec
une température qui peut atteindre 30 oc 

, et

le mois de janvier est le plus froids , La
température moyenne annuelle àAin Benian
est de 17.9 "C

Ensoleillement:

La région de Ain Banian est caractérisée
par un été ensoleillé et un hiver nuageux.
Le tableau révèle l'existence de trois
periodes où I'ensoleillement est :'Fort
entre Juin et Août atteignant son

maximum, 329 h en Juillet , Faible de
Novembre à Féwier avec une moyenne de
160 h ',moyen reparti en deux phases, de

Mars à Mai et de Septembre à Octobre.

Heure de soleil par an 2776h.

Humidité

Figure : tableau d'humidité de Ain Banian
Source : modifié par l'auteur

Source : https://fr.climate-
data. or gl I o c ation/ 3 227 6 I
(modifié par I'auteur )

Figure : diagramme d'ensoleillement Ain
Banian
Source : modifié par l'auteur

Le mois le moins humide est le mois d
aout avec un taux d'humidité moyen de 67
oÂ , et le mois le plus humide est le mois de

Féwier avec un taux d'humidité moyen
quotidien del9Yo

â

Y

A

ÿ
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Vents :

Les vents qui prédominent Ain
Banian sont : -Des vents du Nord
et Nord-Est, de mars-avril à
octobre, ces vents sont chauds et

humides par suite de leur passage

sur la mer, - Vents d'Ouest et Sud-

Ouest. Une grande partie des

précipitations provient de ces

vents, ce qui permet à Ain Banian
d'être relativement arrosée. - Vents
du Sud (sirocco) Secs et chauds,

les vents du Sud qui soufflent
surtout au printemps et en

automne, avec une fréquence de 5

à l0 jours par an.

Figure : schéma des

vents Ain Banian
Source : modifié par
l'auteur

Vent d'été
+> Sirocco

Vent d'hiver

Ain Banian

111

51

I

-

t L



*
0
e1

3

Analyse du contexte artiliciel :

Voiries et accessibilité :

Figure : carte des voiries
Source : google ffiâp, modifié par l'auteur

Légende :

Site d'intervention

- 
Route national 1l

- 
Route secondaire
Route secondaire moyen flux
Route secondaire faible flux

+> Accès au site

Système parcellaire:

Figwe : carte voiries et accessibilité au site
d'intervention
Source : google ffiâp, modifié par I'auteur

Notre zone d'étude est desservie par une route
importante qui est la route national l l,et notre
site d'intervention est desservie par de route
secondaire

Parcelle de forme rectangulaire
Ilot de forme triangulaire

On remarque que les parcellaire sont
celle du tracé romain ,on devra suivre
ses formes lors de la conception de
l'éco quartier pour gardé une harmonie
dans le tissue urbain et avoir une bonne
insertionÿpe de parcelle présent a proximité du site

: google map, modifié par l'auteur

di.l
I
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Gabarits:

Figure : cartes des gabarits
Source : google map, modifié par I'auteur

-Types de bâti et activités:

f Educatif
Service

I Service

I Loisir

Légende:

Site d'intervention

f n+t
! n+z

R+3

Dominance du R+2 dans notre
zone d'étude

-Bati non bati

Non bâti
Site d'intervention

t
lr

Figure : carte de types de bâtiselon leur activité ',-,---^ .^^ , ..

source : google map, modifié par lhuteut :lT:':Ï" ou Dau et non Datr

Source : google ffiâp , modifié par l'auteur
I Hauitat
I sit" d'intervention Bati
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Programme existant de la zone d'étude :

I Lotissement E

æ Cité sO0logements

f;-i Habitations individuels

[= Cité l09logements

f Résidence La Madrague
fF:l Parking bateaux

fî-: Collèse

Fl l30logements
I Boulevard commercial
[htation Bus

El eiuho+jardin
[:f Hab,commerce,Htl,Rst

Figure : carte des équipements présent dans la zone d'étude
Source : google map modifié par l'auteur

La zone d'intervention a une vocation plutôt résidentielle , on remarque un manque

d'autres activités notation culturelle et de loisir et même touristique , on remarque

aussi un grand manque d'espace vert

Conception de l'éco quartier :

Principes structurels:

Figure : carte de hiérarchisation des accès

r+ Accès secondaire

r) Accès principal

Figure :carte des axes structurant de

l'éco quartier

-|

A +f

Vue sur mer

"rôa*
Ç
a)

Ç
DD
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Figure : carte de la structuration des voies

+>Jonction des voies existantes avec

tout le site

{Jensflon entre les deux accès

secondaire est et ouest

Figure :carte des voies et des næuds

- 
Voies mécaniques

Voies piétonnes

O Næuds, création de séquences placettes

pour repos

Figure : schéma de projection de programme de l'éco quartier
sur le site

En structurant l'ilot et en créant les voies de circulations nous avons fait en sorte

d'avoir le moins de voies mécaniques a l'intérieur de notre éco quartiers pour

minimisé I'utilisation des voitures et favoriser l'utilisation des moyens de

transports doux (vélo , tramway , marche a pieds ,,,)

Programmes de I'éco quartiers
Apres I'analyse de la zone

d'études , nous avons détecter
plusieurs manque dans ce

périmètre par suit nous avons
proposé le programmes suivant :

- Un groupement scolaire
- Une auberge de jeune
- Un centre de sport aquatique
- Unhôtel
- Un grand espace vert
- De l'habitat collectif
- De I'habitat semi collectif

(q
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I lurain
f Centre de sport aquatique

I Hôtel

I Habitat collectif
Auberge de jeune

! Habitat semi collectif
Groument scolaire

Figure : Schéma du plan d'aménagement proposé

Simulation:

Nous avons effectué des simulation s'ensoleillement, d'humidité et de vents ainsi que de

températures sur le quartier proposé a l'aide du logiciel envi met a fin de pouvoir détecter les

éventuelles problèmes qui peuvent i avoir et en fonction des résultats obtenu nous allons

effectué des modifications au sain du quartier.

L'ensoleillement : nous avons vérifié l'ensoleillement en essayant plusieurs scénario pendant les

deux saison été et hiver , les deux mois de décembre et juin a des heures diftrentes de la joumée (
gh, 12h ,17 h)
En hiver:

Figure : schéma d'ensoleillement
d'ensoleillement au mois de

au mois de décembre

'ensoleillement au mois de
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Le site est protégé de I ensoleillement en hiver avec un ombrage important

En été :

au

de juin a 8h

d'ensoleillement au mois

l'année

Figure: schéma des température le
21 décembre
Les températures en hiver sont les plus
basses . Elles sont inferieur a 14".

Figure: schéma d'ensoleillement au mois
dejuin al2h

Le site est exposé a un ensoleillement
important en été . La partie EST (

vert ) est la plus exposé . Les
piétonnes sont protégés .

Figure :schéma des températures le 2lmars

Les températures au printemps sont plus clémente:
entre 15 et20". La partie EST et OUEST ( espaces

vert ) sont les plus fraiche ( pas de compacité
urbaine ) .

Recommandations:
Implanter des arbres a végétations caduque ( ombre d été ),

-Implanter des arbres tout au long des voies piétonnes aJin d éviter I insolation en été ,
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Figure: schéma des vents le 2ljuin
La partie SUD est exposée a un courant d
air : entre 4 et 6m/s . La parti EST subi les

vents NORD EST maritime . Les ruelles
ruelles perpendiculaire a la mer aussi sont
exposées aux vents violents

Figure: schéma des vents le 2l septembre

La partie SUD est exposée a un courant d
air : entre 4 et 6mls . La parti EST subi les

vents NORD EST maritime . Les ruelles
ruelles perpendiculaire a la mer aussi sont

exposées aux vents violents.

Figure: schéma d'humidité le 2ldécembre

Le taux d humidité atteins son

maximum en hiver.
La partie Est et la partie Ouest sont les

plus exposé avec un taux supérieurs a

Figrne: schéma d'humidité le 21 mars

Le taux d humidité au printemps est

moins important qu' en hiver mais reste

important . La partie EST et OUEST (
espace vert ) sont les plus exposés avec

un taux entre 50 et 620Â.

-Elargir les voies pour éviter la concentration du vent et donc courant d air et implanter des

arbres afin de réduire I effet du vent .

- Utiliser des arbres a végétations dense face au vents dominants pour réduire son effet
'Ifùmidité:
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Figure: schéma de température le 2l juin

Les températures en été sont très
importante entre 30 et 35" . La partie
EST et OUEST sont es plus exposés (

Figure: schéma de température le 21 septembre

L automne est aussi confortable que I été entre
28 et 30o , la partie EST et OUEST sont les plus
exposé pas d ombrage

Recommandations :

-Elargir les voies pour créer une bonne aérations .

-Utiliser la végétations pour créer une bonne oxygénations et de l'ombrage pour l'été afin d
apaiser les fortes températures

Figure: schéma des vents le 21 décembre

La partie SUD est exposée a un courant d
air: entre 4 et 6m/s .Laparti EST subi les
vents NORD EST maritime . Les ruelles
ruelles perpendiculaire a la mer aussi sont
exposées aux vents violents

Figure: schéma des vents le 2l mars

La partie SUD est exposée a un courant d
air : entre 4 et 6m/s . La parti EST subi les
vents NORD EST maritime . Les ruelles
ruelles perpendiculaire a la mer aussi sont

exposées aux vents violents.
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Figure : schéma d'humidité le 2l juin

La saison estival est la plus confortable
. La partie EST et OUEST sont les plus
exposé avec un taux entre 55 et 60%.

Recommandations:

-Utilisés un bon système de drainages : Le drainage a pour fonction de recueillir les eaux
souterraines et de les évacuer rapidement afin d éviter la stagnation des eaux et ainsi I
augmentation du taux d humidité.
-Utilisation d arbres et plantes qui absorbent t humidité : Lierre grimpant,Ficus,Fougère
- Créer une aération : espacer les volumes entre eux permettra de diminuer le taux d
humidité

Apres avoir analysé les résultats des diftrentes simulations que nous avons effecfué , nol§
avons fait des modifications sur le plan de masse et refait les simulations

f fUntation d'arbres (protégé des

vents, créé de l'ombre )

f Brpu.e vert (diminuer les températures )

Volume espacer pour I'aération et
diminution du tôt d'humidité

Figure: schéma des modifications effectué
sur le quartier

I Voi", principales mécanique élargie

Nous avons obtenu des améliorations au niveau du quartier

, et une atténuation importante des vents fort

Figure: schéma d'humidité le 2l septembre

L automne est aussi confortable que I été ,
la partie EST et OUEST sont les plus
exposé avec un taux entre 55 et 60%
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Les ll-es gabarits de notre éco quartier on été choisis selon l'analyse des

habitations avoisinante, nous avions remarqué que la plus grande hauteur ne

dépassait pas R+3 donc nous nous somme tenu a ça pour ne pas avoir
d'impacts indésirable (ombrage , lumière , vues )

On a hiérarchisé
les gabarit c'est-à-
dire on va du R+3
au R+2 pour ne pas

coupé la vue sur la
mer qui est un
avantage qu'on a

voulu exploiter

R+2

I n+r
Espace vert

Figure : schéma des gabarits

Figure : coupe a a sur l'éco quartier

Le dégradé

d'hauteur nous
permet de garder la
vue sur mer et les
percées visuelles
pour la bonne
aération au sain du
quartier

a

AA
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Principes environnementaux :

Mobilité:
Une mobilité douce( non
motorisé ) est favorisé dans

notre quartier par l'utilisation
des vélos et aussi la marche a
pieds

Figure :image de piste cyclable et Figure: parking a vélo
piéton

Trie des déchets :

on a mis en place des

dispositifs de trie des déchets et

un parcours spécial pour leur
collecte , ot des bacs de

compostages pour diminuer les

déchets

Gestion des eaux :
-Pour la gestion des eaux , nous
avons prévu de récupérer l'eau
de pluie et ainsi pouvoir s'en
servir dans d'autres activités
cornme l'arrosage des plantes

-Utilisation de revêtement de

sole perméable
-Des bassins de rétention pour
collecter les eaux pluviales

Energies renouvelables :

Utilisation des panneaux

solaires sur les toitures des

bâtiments

Figure : revêtement de

sable perméable

Figure: Trie des déchets Figure: bacs de

compostage

Figure : système de

collecte des eaux

Figure : pannearx solaires
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Figure: schéma du circuit de collecte des déchets

Le circuit de collecte des

déchets ce fait tout au

long des voies
mécaniques

Après les l'analyse qui a
été faite et les simulation
et l'application des

principes de l'ilot ouvert
sur I'habitat nous avons

obtenu le plan de masse

suivant
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A I'échelle de I'ilot:
Situation de la parcelle développé

J
è
5H'

,

Figure: plan de situation de la parcelle développé Figure : parcelle choisis et ses dimensions

par rapport au quartier

L ilot est d'une forme presque carré avec une superficie de 8000 m 2

Genèse de la forme :Nous avons structurer notre ilot par des axes qui établissent une

relation entre l'environnement existant et notre parcelle , puis nous avons appliqué les

critères de l'ilot ouvert comme suit:

)@ ---it ish, @rocr, I--7

.-.,ry,
'.-......

-e.
llffidcffi,.-

A. ---
||tma"a)'-F

A

Æffie*
@âaôral drydd mwffiery

habtrl tndÿdvol

Figure: étape l, Relation formelle et
visuelle du projet avec son environnement

Figure: étape 2, Occupation
périphérique du bâti
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Figure:
pourcentage
du périmètre
bâti/non bâti : pftlpètrenonbâti

r Périmètrebâti
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Alignement du bâti

Figure : étape 3 , Application des principes de l'ilot ouvert

Vérification de l'ombre :
Juin 12 h

Ilot ouvert

On a vérifié les ombres de notre
conception avec SketchUp
pendant les deux mois de juin et
décembre a lzh et on a

comparer le résultat avec une
conception d'îlot fermé dans
notre parcelle pour démontrer
l'avantage de concevoir avec
l'ilot ouvert

Percés visuel

ilot fermé

Figure: schéma de comparaison d'ombre d'îlot
ouvert et fermé pendant le mois de juin 12h
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Décembre 12 h
Ilot ouvert ilot fermé

l*--lIl ,ar

Après les deux simulation
pendant les deux mois de l'année
sur un ilot fermé et un ilot ouvert
dans notre parcelle on a

remarqué que la conception avec

ilot ouvert permet de réduire
I'ombre

Figure: schéma d'aération a l'intérieur de

l'ilot

Figure: schéma de comparaison d'ombre d'îlot
ouvert et fermé pendant le mois de décembre l2h

Figure: schéma de pénétration de la
lumière a l'intérieur de l'ilot

{
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I
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I

cette forme d'ilot nous a aussi permet d'avoir
une bonne aération grâce aux percées visuel et

une bonne pénétration de la lumière a l'intérieur
de ilot
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Étapes d'aménagement de I'espace extérieur:
A fin d'aménager I'espace non bâti de notre ilot nous avons suivis une hiérarchisation
des espaces qui va du public qui est un espace dédier a tout le monde ,semi public qui
vise les habitants du quartier puis au privé qui sont des jardins privatifs propre a chaque

habitations (principes de I'habitat intermédiaire )

---tryrt

!p Espace public 
Figure: schéma de hiérarchisation des espaces

!e.pur..".ipubiic 
"*Iré.i"u*O EsPace Privé

*,*.4

.A

A

,i..,. ).t , pout @Iani
.sDrc. dr.opor êapâo.

I

^A

A

at dê leûx pou. etÿgna.
.speêê dê .rpos .êspâ.€

I

I

esptcê d. lo$e@btcûëa p\rbk
kuad,et Gl eùane. s\.ote?tanl)

csprce de Gpôj el dè /'ttcoit'r
.spâcê d. .eo6s el d...ltcôttt

Figure: schéma de disribution des espaces extérieurs
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Notre ilot est entourer de route mécanique a part celle du nord qui est une voies piétonne

conçu dans l'éco quartier, le problème était de permettre a chaque habitation d'avoir son

propre garage(principes de l'habitat intermédiaire) , sans pour autant avoir a crée une

grande voie mécanique traversant tout f ilot ce qui est contraire au principes d'un éco

quartier et d'un quartier régénératif alors pour minimiser les circulations de voitures

nous avons crée des voies mécaniques secondaire qui desservent les habitations et qui

sont accessible que pour les propriétaires des habitations .

hûitotxit ff:**
^_

,*-*4
o.\
G
b-'o
È
§o

.§

G

aa(!
'§ao

I Voiesmécanique
pnnclpaJe

f Voiesmécanique
secondaire

I Voiespiétonnes

habitati,divdtcl hatutal i,dwiducl

habilal individuel

Figure: schéma de statut des voies
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la wio pircitnle
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""d
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Nous avons trois ÿpes d'accès dans

notre quartier:
Des accès mécaniques vers les

garages directement des voies
mécaniques principales , puis nous

avons des accès mécaniques vers
les garages qui proviennes des

voies mécaniques secondaires (crée

spécialement pour ça ) et des accès

piétons qui desservent les

habitations et celle si depuis le

cæur d'ilot

Figure : schéma des accès
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Note quartier aétatt conçu suivant
des approches bioclimatiques ainsi
que les principes d'un quartier
régénératifqui se constituent en 5
pétales, ils sont matérialisé dans

notre quartier comme suit:

habitat collecüf

Energie : les toitures des

habitations sont muni de

panneau( solaire

habitat c

t.

I

habitat ind

habitat individuel

Figure: schéma du plan de masse avec les

approches bioclimatiques appliqués

§
§
C§

dividuel

Santé et beauté:
on a essayer de

concevoir un
quartier sain qui se

rapproche d'un
Avre de paix et qui
offre tout le
confort possible a

ses habitants

Matériaux: gestions

des déchets, et
utilisation de matériaux
recyclable qui respecte

I'environnement

§ite: Agriculture
urbaine,
minimiser la
circulation en

voiture,
sauvegarde de la
biodiversité

Eeu: collecte des eaux
pluviales et
gestions
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I

Figure : volumétrie du projet
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Figure vue aérienne de la volumétrie du projet
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Synthèse:

,À
L./habitat collectif

g
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È
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II
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habitat individuel

Figure: plan de masse du quartier
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A l'échelle du bâtiments:

Les typologies:

Deux triplex
avec des jardins
privé et des

terrasses

RDC composé
de deux simplex
et au milieux le

On a trois sorte de typologies de logement dans

notre conception, simplex, duplex ,et triplex et

trois types d'imbrications

Figure : plan d'assemblage des topologies

RDC composé de deux
simplex et au dessus

deux duplex ,les
simples ont des jardins
privé et les duplex des

terrasses

rdc du tripl
a l'étage
duplex et au
milieu la suite du

triplex

ex et
oo
oo
g0

Figure : imbrication des trois ÿpologies
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Programme du quartier : Notre projet est un quartier composé de 34 logement semi

collectif de trois ÿpologies diftrente , des simplex des duplex

et des triplex comme suit :

cursrne

séjour

hall

chambre

SDB

WC

Ea,age

Jardin

16,8 m2

19 m2

7 tttz

16,3 m2

43nA

2,5m2

20m2

22m2

16,8 m2

19 m2

7m2

15 îA
4m2

1,7 m2

t9 m2

20m2

Figure : tableau
du proglamme
des simplex A et

B

Programme duplex :

Figure: tableau
du programme
des duplex Aet
B

rdc Cuisine

Séjour

Hall

Chambre

Dressing

SDB+Vr'C

Terrasse

Terrasse

Chambre

Dressing

Chambre

SDB

WC

Hall

terrasse

16,8 m2

19 mZ

l0 m2

25 m2

5,2 m2

6m2

16,5 m2

25 m2

5,2 m2

17 ,3 m2

6m2

2,6 m2

9,5 m2

16,7 m2

16,8 m2

19 m2

l0 m2

17 fir2

\NC:2,3 m2

l7 ,5 m2

l73rA

16,3 mZ

5m2

2mZ

l0 m2

16,7 m2

Sinrplcr, À \irtt plcr ll

l)upler lll)uplcr.\
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Programme triplex :

rdc

Étage 1

Étage2

Cuisine

séjour

hall

WC

Garage

Jardin

Terrasse

Chambrel

Chambre2

Chambre3

SDB

WC

Hall

Terrasse

Chambre 1

Chambre2

Hall

SDB

WC

terrasse

16,8 m2

19 m2

7 fii2

2,3 m2

17 m2

30 m2

8m2

17,3 m2

16,7 m2

16,3 m2

5m2

2m2

10 m2

9,5 m2

17,3 nt2

163 tA
10 m2

5m2

2m2

17,7 m2

Figure: tableau du programme du triplex
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CHAPITRE 2: ELABORATION DU PROJET

Organisation des esDaces :

Simplex

vole fiécanlque

coeurd'ilot
Figure: organigramme fonctionnel du simplex

ÿoteûé,,anique

@I

coeu rd'ilot
Figure: organigramme spatial du simplex
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RDC

A
,À

"t

.*:"--
\

coeurd
'ilot

coeurd'ilot
Figure: organigmmme fonctionnel RDC
du duplex

Figure: organigramme special RDC
du duplex

Deux niveau
Le premier représente la partie jour
Et le second la partie nüt
double orientation
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CTIAPITRE 2 : ELABORATION DU PROJET

R+1

A ,À-J

I \J I

.v

-t:--

i
I

-t

iE

coeurd'ilot
coeu rd'il to
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CHAPITRE 2 : BLABORATION DU PROJET

Triplex

RDC

coeurd'ilot
Figure: organigramme fonclionnel RDC du triplex

coeurd'ilot
Figure : Organigramme spatiale RDC du triplex
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R+1

Figure: organigramme fonctionnel R+l du duplex

Figure : Organigramme spatiale R+l du triplex
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R+2

Figure : Organigramme fonctionnel R+2 du triplex

Figure : Organigramme spatiale R+2 du duplex
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Matériaux et détails constructifs:

Pour l'isolation de notre conception nous avons choisis la laine de verre comme isolant

et I'utilisation du triple vitrage

Laine de verre :

Créée en 1938 par Russell Games Slayter

d'Owens-Coming, elle est fabriquée à partir
de divers minéraux naturels tels que la
roche, mais aussi grâce à de la fibre de verre,

du sable, voire des matériaux recyclés. Ils
sont mélangés et chauffés pour aboutir au

produit fmal qu'est la laine de verre.
Considérée comme étant plutôt bon marché,

elle est inoffensive pour I'Homme. La laine
de verre reste üès utilisée dans le domaine

du bâtiment et permet par ailleurs de lutter
contre les incendies puisqu'elle est

incombustible. Poreuse et très élastique, elle
est disponible sous plusieurs formes
(panneaux, rouleaux) et peut être employée
pour isoler certaines pièces de la maison, et

ce du sol au plafond.

o

Pouvoir isolant (W/m.K) 0,032 à 0.046

Confort d'été

l5olation phonique Bonne

Résistance au feu (A à E)

Biosourcé

Adapté au bâti ancien Neqtre

Comble perdu Oui

Mur et cloison intérieur Oui

Rampènt

Oui

Oui

Plancher bas

Figure : fiche technique de la laine de verre

Source : https://conseils-
thermiques.orÿcontenufl aine-de-verre.php

Figure : rouleau de laine de verre

Source : /www.bricodepot.fr

Nous avons choisi ce matériau car il
est naturel et biodégradable donc il
convient parfaitement a une conception

bioclimatique, la laine de verre est

rentable sur tout les plans que ce soit
économique ou autre , et dans le but de

concevoir des maisons autosumsantes
nous devons minimiser I'utilisation de

l'énergie donc chauffage et
climatisation

CHAPITRE 2 : ELABORATION DU PRO.,ET
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Les principes bioclimatiques:
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Le triple vitrage :

Le triple vitrage VIT est un vitrage isolant comportant 3 vitrages séparés par 2

lames de gaz. Cette composition permet d'obtenir des performances d'isolation
thermique élevées, avec des valeurs Ug inferieures à 1 W(m"K). Les couches à

très faible émissivité de demière génération permettent de bénéficier d'une très

bonne transmission lumineuse malgré la présence de 3 verres. Avec une excellente

isolation thermique, le triple vitrage participe à la reduction des déperditions

thermiques et au confort intérieur des bâtiments. Il est possible également de le

monter avec un vitrage de contrôle solaire Suncool 70140 qui permet ainsi

d'obtenir une protection solaire pour un meilleur confort d'été.

AVANTAGES
-Transmission Lumineuse élevée

-Très bonne isolation thermique Couleur neutre

-Excellent rendu des couleurs
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CHAPITRE 3 : EVALUATION ENERGITTQUE

Intrroduction :

Dans ce chapitre nous allons faire une analyse statique en calculant les indicateurs

morphologique et cella a l'échelle de l'ilot , après nous passerons a une analyse dynamique a

l'échelle du bâtiment et ça en utilisant un logiciel de simulation qui est le REVIT pour

arriver a dire si notre conception est régénératif ou pas

l-Présentation de la simulation thermique dynamique :

La simulation thermique dynamique permet I'estimation des besoins thermiques d'un

bâtiment (énergie utile en chaud et froid ) et ça en tenant compte de l'enveloppe du bâtiment

ainsi que du climat local et des paramètres de conceptions utilisée , il existe plusieurs

logiciels pour efiectuer la STD , Archi WZARD, climaün , ecotect , revit

2-Choix du logiciel utilisé :

Parmi tout les logiciels de STD existant , nous avons choisis le logiciel REVIT pour sa

disponibilité et pour sa maitrise car nous avons eu la chance d'étre initié a ce logiciel au sain

de l'institut .

3-Présentation du logiciel nevit 2016 :

Revit est un logiciel professionnel d'architecture et ingénierie développé par I'entreprise

américaine Autodesk. Ce logiciel permet la réalisation de maquette 3D de bâtiment dans

I'optique du BIM (Bülding Information Modeling),il comprend notamment des

foncti,onnalités pour la conception architecturale, I'ingénierie MEB l'ingénierie structue et la

construction.
il permet aux architectes et au concepteurs d'élaborer des conceptions plus performantes et

plus precise et ça avec une maquette de réseaux CVC (Climatisation, Ventilation, Chauffage)

ôt électriques et aussi effectué des évaluations énergétique et des bilans thermique des

conceptions projeté pour permetEe I'obtention de bâtiments écologique et bioclimatique .

R lâiJîiïi,

T AUTODESK

Figure: logo du logiciel revit 2016

Source: google
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I llot ouvert de
portzamparc
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CHAPITRE 3 : EVALUATION ENERGITIQUE

4-Analyse statique :

Dans cette analyse nous allons calculer les indicateurs morphologique de notre ilot puis

nous allons les comparer et ceux de l'ilot ouvert de Portzamparc

Densité 0,47 0,57

Densité végétale 0,53 0,32

Compacité 0,32 O,34

Prospect 0,67 o,67

Rugosité 1,47 1,49

porosité 0,76 0,73

Figure : comparaison entre les indicateurs morphologique de notre ilot et celui

d'ilot ouvert de Portzamparc

D'après la comparaison que nous venons d'effectuer entre les indicateurs de la
morphologie urbaine de notre ilot et celui de I'ilot ouvert de Portzamparc nous

remarquons que notre conception peut être considérer comme étant un ilot ouvert
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CHAPITRE 3 : EVALUATION ENERGITIQUE

5-Anaÿse dynamique:
Nous allons faire des simulation sur un des logements a l'aide du logiciel reüt que nous

avons déjà introduit et ça a travers un processus bien définis,

,À

_-l
Logement sru le quel on a
effectuer des simulations
orienter sud estt

E

ôI

t §,9
§

§
ô

lË I

I Nous avons

commencé par
modéliser notre
conception sur le
logiciel

Figure : modélisation en 3D du logement sur revit

I
I

tI
!I I

Figure : situation du logement étudié

5-1-Processus d'application du logiciel revit
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CHAPITRE 3 : EVALUATION ENERGITTQT]E

J Ensuite nous avons

introduit les

matériaux utilisé
ainsi que la
composition des

parois le types
d'isolant(laine de

verre) et le type de

vitrage(triple
vitage )

Figure: choix des murs sur revit et de l'isolant

]â.h

i§ ' :.l.lrli

o.f

tàr

Figure : choix du planchers
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Figure : choix des fenêtres et ÿpes de vitrages
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CHAPITRE 3 : EVALUATION ENERGITIQUE

3

4 Exécution de

la simüation

Introduire les

paramètres de

localisation du
projet

E,Paramèt.es éfl ergètiques

lmplôramant Alg.'. Algcnc

Utifii.tron dai voluma, (cnccplualt al

Pl.n du rol

th.r. du Plorlt llou!.llc (onnrudio,r

R*oltn'ond.l 6p.(.,n.tfrqu. 04572

Rérolürôn d.lt tud.(. m.bôqu. 0 30,18

prolond«r d. l, tona d. pédmlt 3500,&æ

Diwion d.l. zon. d. pérmêtr. ,l

I {} oo

cdlrEr c!3 odrrrù.r âffo(Ènt+
rr!iÿ!Ê dà!.ræ,

Figure : choix de localisation

ô€i a o

\AUToDESK.

(l) (2) A,ralys(}
& dÈaà :e.o7,?or! â, lt {l

Rêlunal dr fâôâlÿse d én*grô Rêvil

,;"
J,

Figure : exécution de l'analyse
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CHAPITRE 3 : EVALUATION ENERGITIQUE

5-2- Résultats et discutions

I

al.':É-'l I -'

t1

- x\tc
Ear ât dG al'oô

Figure : utilisation énergétique carburant Figure : utilisation énergétique électricité

A travers les résultats obtenu nous allons faire le calcule de consommation d'énergie pour

ensuite pouvoir classé notre bâtiment

Le HVAC de l'énergie carburant + le HVAC de l'énergie Électricité
(kWh/m'z.an)

La surface total du logement

pour convertir le MJ vers le kWh on divise sur 3,6

E= (1 8050/3,6)+( 3934)/ 273

= 32,77 (kWUm2.an)

Conrom maüon ârcrgétiquc
Logamênt é(onoma

on a obtenu wr résultat de 32,77
kwh/m2.an ce qui veut dire que

notre conception est a <50 donc

classé A

. roA

' I i','r B

l.ila.ilrl

It1à llo

l,r à 450

C

t)
E

Logaftêht éîa.9iYote
lndc. d. ,rarl,. : l trrtrfPh t a.

Figure : étiquette énergétique
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CHAPITRE 3 : EVALUATION ENBRGITTQUE

solaires de chaque habitation Pour connaitrc la

production annuelle du bâtiment en énergie et pouvoir dire s1 notre bâtiment est régénératif

ou pas ,ensulte nous allons faire le calcule de nos 34 logement pour conÏirmer que noffe

quartier Produit un surPl

un quartier régénératif
us d'énergie donc on pourra dire que nous so lme arrivé a concevoir

Calcule de la surface occupé par les panneaux solaire et de l'énergie produite :

On a : lm2 de Panneaux 
: 100 (kWh. an )

Surface = 4m'
Ep= 4 x100 (kWh. ans )=400KWh'an
Ep=400/2:200KWH.an
E-32,7'1 - 200 : -167,23 kwh.an

D'après le résultat obtenu , le bâtiment conçu est régénératif car il produit un

surplus de 167,23kwh.an

91

Nous allons calculer la surface des panneaux
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