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R6sumd

Ce travail propose un nouveau concept qui consiste d profiter du renouvellement urbain et de
I'attractivitd des espaces de loisirs pour faire du bdtiment un m6diateur 6nerg6tique qui permet de
ddvelopper la m6thode de sensibilisions de l'importance de la maitrise d'dnergie, afin d'accdldrer la
transition 6nerg6tique du sectcur du bdtiment en Alg6rie. Il met en dvidence le potentiel qu'a
I'architecture innovante d revitaliser les tissus urbains et bouleverser I'image de la ville en lui offfant
une forte attractivitd. L'6tude d rdsulter la conception d'un 6quipement de loisir culturel i basse
consommation dnerg6tique, unique en son genre de paIt son architecture, ses concepts et sa

reprdsentation de fonctionnement futuriste des bAtiments.

Mots cl6s : attractivitd, loisir, culture dnergdtiques, transition 6nergdtique, revitalisation du tissu
urbain, la maitrise d'6nergie, basse consommation 6nergdtiques
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Abstract:

This work proposes a new concept which consists in taking advantage ofthe urban renewal and the

attractiveness ofthe leisure spaces to rum the building into an energy mediator that can revolutionize the

mcthod ofraising awareness ofthe importance of energy control, in order to accelerate the energy transition
ofthe building sector in Algeria. It highligh* the potential of innovative architecture to revitaliz€ urban

fabrics and upset the image of the city by offering a strong appeal. The study resulted in thc design ofa
cultural entertainment equipment with low energy consumption, unique in its kind because of its architecture.
its conceps and its rcpresentation of futuristic operation ofbuildings.

Key words: attractiveness, leisure, energy culture, energy transition, revitalization of urban fabric, energy
control, low energy consumption
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Chapitre 1 : lntroductif

I. Introductiong6n6rale:
La consommation d'6normes quantit6s d'dnergie fossile va de pair avec le digagement d\rn surplus de gaz de
Carbone que la biomasse terrestre se rivdle incapable de gdrer, il rdchauffe le climat de ta plandte. C'cst l'effet
de serre. Les chErcheurs ont constatd une augrnentation de la tempdratue terrestre de 0,2"C par ddcennie. te
taux 6levi du C02 est affirmd responsable du rdchauffement gtobal. Ce qui a motiver lc conseil mondial du
climat des Nations Unies i fixer une augmentation maximale toldrable de 2'C, ce seuil est le mdme qui nous
sipare des rdactions climatiques imprdvisibles.'En effet ,l'intensitd de ces r6actions peut vari6 d'une zone i
une autre selon sa sensibilitd au climat. Cela se traduit par le fait que la hausse de rcmp6rature due au
rdchauffement climatique n'est pas uniforme sur [a surface du globe elle est plus 6vidente au zones de
conoentration de population, d'industrie, de m6tropoles.

La r6alit6 h6tdrogine du ph6nomdne revient i des dl6vations de temp6rature importantes dans certaincs zones
urbaines par exemple le flux de chaleur sensible i paris est sup6rieur de 25 i 65 Wm'? par rapport i sa
banlieue rurale 2, c'est ce quc le rdvdle des images satellites infrarouges des villes comme Madrid, Paris

,Rotterdam, Hamilton et boston ou l'6cart de tempirature moyenne pendant lajoumde peut atteindre 7"C entre
la ville et sa pdriph6rie et peut doubler durant la nuitr. Ce delta peut varier d'un quartier ir un autre et ddpond
de la dsnsit6 de masse wbaine et des mat6riaux qui forment des surfaces d'absorbation de chaleur nommdes
"d'ilots thermiques" ou <( ilots de chaleur urbains", la plupart d'cntre ellcs sont impcrm6ables et si d cela
s'ajoute un facteur d'activitd 6olienne limitde, I'air chaud restc emprisom6 ce qui fait quc la tempirature reste
ilevde le soir. Il semble que le m6me syndrome peut s'6taler a l'6chelle urbaine vue que nos villes forment dEs

bulles de smog urbain* autour d'elles m6me et se transforment en thermos du fait d'albddo r6duit de ses

swfaces sombres b6tonndes ou goudronndes et du manque d'espaces tampons min6raux ou vdgdtaux .Cc qui
veut dire que l'urbanisme et l'architecture ne sont pas victimes des changements climatiques mais ont une
gande part de responsabilitd estim6e i 40o/o de gaz i efl'et de serre qui provienlent de la construction et du
fonctionnement des bdtimentsa.

Autres que les dmissions des gazes i effets de serres, les statistiques ont r6vd[6s que le secteur du bAtiment
consoflrme environ 507o des mat6riaux extraits et produit 60% des d6chets5. Il est responsablc de
l'impermdabilisation des sols et de la demande croissante de l'dnergie pow chauffage, climatisation et
ventilation m6canique .Sa consommation annuclle mondiale d '6ncrgie arive a 4OYo 

6 
,et la grande part de

cette 6nergie est issue des ressources dpuisable ( 80olo pourcentage des inergies fossiles dans Ia consommation
d'dnergie mondiale)7.Alors que "le continent humain " continue a s'dpuiser de ses ressources. Les
consiquences ont fait de Ia surconsommation des 6nergies fossiles un crime contre l'humanit6 et la nature.

James Hasen disait : " Les responsablcs dcs compagnies d'6nergies fossiles dewaient 6he jugds pour crime
conffe lhumanit6 et la nature"8. La crainte de l'6puisement des ressources d'6nergie a conduit i une ins6curit6
dans le monde. En cffet ,la gdopolitique du pdtrole a itd d l'origine de plusieurs guenes et aussi d la ruine des

pays du tiers monde aprds le choc p6trolier en 1975e. L'angoisse due i la riu6faction et au renchirissement de

I'dnergie est partag6e sur toute la plandte cc qui a men6 i l'avinement du principe One Planet :" i chaquc
habitant sont mises i disposition de fagon proportionnelle uae certaine surface globale et une certaine quantitd

de ressources, de maniire que la somme des besoins des habitants nc d6passc pas les rcssources de la plantte".

'M. HRGGER ; M, FUCHS , M. ZEUMER ; T. STARK ; Construction et dnergie : Architecture et d6veloppement
durable ; Presses Polytechnique et Universitaire Romandes , 201 I
'Quarterly Joumal of Royal M6t6orological Society . 29 DEC 2006, disponible sur Wiley Online library
3 

Revu architecture d'aujourd'hui n' 411
a 

op cit
s 

op cit
u apprue
7 http://www.geo.fr
sJames 

Hansen, directeur du GISS, 23 Juin 2OO8 devant le congrEs am6ricain
l Smog urbain: m6lange de fumde et de brouillard stagnant parfois au dessus des concentrations urbaines et

indusrielles.

' F.William ENGDAHL Le p6trole une guerre d'un sidcle L'ord re mondial anglo-am6ricain, Edirion J.C .GoDEFRoY,2OOT
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Ceci refldte le soucis d'6quiti de la distribution d'energie, situd au croissement du volet social et volet
6conomique du d6veloppement durable.

Ddfinit en 1987 dans le rapport de Brundtland :"le diveloppement durable est un d6veloppement qui r6pond
aux besoins du prdsent sans compromettre la capacit6 des gdndrations futurcs de rdpondre aux lcurs". Il est n6
de la prise de conscience de la finitude dcologique de la terre pour se pr6occup6 du d6veloppement soutenable
de ses trois piliers iconomique, social et environnemental. Un des enjeux principaux du ddveloppement
durable est la prdservation des ressoutces naturelles non renouvelables pour cela les pouvoirs politiques
mondiaux ont 6td alerter au 2dmc sommet de la terre i Rio en 1992, afin d'agir tous en chccur pow un effet
synergique assurant la mobilisation des citoyens du monde pow sauver l'6quilibre 6cologique de la plandte.
Selon la "la th6orie des longues vagues'i dans une vingtaine d'ann6es il faudra r6volutiomer la technologie dc
contr6le des flux d'6nergie, et donc notre type de construction trds gourmand en surface, en matdriaux , en

6nergie primaire et dnergie grise. Dc nosjow, la dichotomie entre consonrmation et 6conomie a boulevcrs6 le
secteur du batiment , et a orienti la gestion des territoires vers un nouveau mode de rationalisation de

l'dtalement urbain et de la gestion des 6nergies, Dites politique 6ncrg6tique .

Dans le cadre du ddveloppement durable I'avdnement d'une politique dnergitique intemationale a 6t6 rnarqu6
par plusieurs 6v6nement a l'dchelle du monde, d6butant par [a crise pdtrolitsre des annies 1970 qui a conduit i
la crdation de I'agence intematiorale de l'inergie et i un inversement du rapport PlB/consornmation d'dnergie
prirnaire (qui place les pays grands consommateurs d'6nergie d la classe des plus ddvelopp6s au monde) , en

consommation d'6nergie primaire/PlB un rapport qui r€vdle le degrd d'efficience dnerg6tique d'une nation et

dicouple le d6veloppement dconomique de la consommation 6nerg6tique. Ce qui a permis de r6duire la
consommation d'inergie primaire d'un tiers en I'an 2000. Aprds plusieurs tentatives qui tendent d la

rationaliser et d favoriser l'efficacit6 dnergdtique comme la mise en place du protocole de Kyoto €n l995et la
stratdgie Lisbonne en 2000. La politique dnergdtique se base sur des sc6narios de d6veloppement dtabti n

partir des augmentations attendues des prix de l'6nergie, le progrds technique, la prdcision des quantitds

relatives i la demande en dnergie et des dvolutions 6conomiques et ddmographiques. Autre type de scdnario,

le ndgawatt (uniti hypothdtiques d'6nergie 6conomis6e) proposi par Amory Lorins (directeur ex6cutif du

Rocky Mountain Institut )r0. Le principe du sc6nario est de considirer les ddperditions une futur principale

source d'dnergie, du fait qu'avec les systdmes dnergdtiques actuels Ie consommateur dispose d'un tiers de

l'6nergie primaire exploitde i cause des d6perditions de tmnsformation et de tra[sport.

Un des progrds de la politique 6nerg6tique a I'dchelle intemational est I'accroissement de la demande de

l'dnergie renouvelable comme l'dnergie solaire et 6olicnne qui se sont accrues de 25,7y1 et de l6,8yo
respectivement entre l99O el 1997 .

A l'instar des pays du monde ,l'Algdrie d travers sa politique inerg6trque a pr6w de r6duire de 167o sa

consommation nationale de I'dnergie dds 202011. Deux programmes sont dlabor6s:

le programrne national du ddveloppement des 6nergies renouvelable rdgi pal la loi n' 04-09 du 14 aotrt

2004, relative i la promotion des dnergies renouvelables dams le cadre du ddveloppement durable qui tend i
exploit6 I'immense potentiel d'dnergie solaire estimi i 169400 TW}./an, soit 5000 fois la consommation
d'6lectricitd annuelle du pay..'' pou. augmenter la part de la production nationale d'dlectricitd i partir de

sources renouvelables i 27% en 2030.

En paralldle , le programme national d'cfficacitd 6nergdtique mis en vigueur par la loi n" 99-09 du 28
juillet 1999 relative i la maitrise de l'6nergie, a pour objectif des dconomies environ 60 millions de TEP

d'6nergie cumuldes, i l'horizon 2030, pourlous les socteurs concem6s (bitiment, industrie, transport)rr. Ce

programme se r6alise sur 3 6tapes, la rdalisation de projets pilotes pour tester les difl'irentes technologies

10 
centre de recherche et d'6tudes am6ricaih sut l'6nergie cr66 en 1982

,. 
APRUE

t' 
A.BOUDBR , N.KHIER; M. RABIA ; La politique dncrg6tique de l'apris hydrocarbues en Algdrie , Amdnag€ment du Territoire,

FST.CAT/ USTHB

13 Ministdre de I'6nergie et SATINFO; Programme de d6veloppement des 6nergies renouvelables et de l'efficacitd

dnergdtique en Alg6rie,janvier 2016
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disponibles est prew durant la premrire etape entrc 201 I et 2013 , le dibut du ddploiement du prograrnme et
le ddveloppement i l'6chelle industriel seront d la deuxidme p6riode enffe Z0l4 et 2015, et Ia troisiime itapes'dtal e de 2016 d 2O2o pour un diploiement a glande ichclle

, puis 600 MW par an jusqu'en 2030

Tandis que Le programme de la phase 2O2l -
t.l

2030 privoir I'instaflari on de 500 MW par an lusqu'en 2023
Les acteurs de ces programmes sont Le fond national pour la maitrise de l,dnergie (FNME) qui consrifue un
concertation et suilTe I'ivolution de

tnstrument financier. Le comiti intersectoriel de la maitrise de l,6nergie (CIME) son r6le est d,organiser less programmes, et L,agellce nationale pour la promotion et larationalisation de l,utilisation de l,dnergie (APRUE) qui esr l,dlEment centrale animateur de la promotion dela politique inergdtique national e, elle assure l'ilaboration ,le suivie et I CValuation du PNME et dtu<lier larationalitd des choix inergetique s des diffdrents secteurs

Le point fort de la politique 6nerg6tique algirienne est son financement alimentd par une taxe, de ce fait eltcest indipendante du budget de l'6tat ce q,ri *.*" * .""ir",,ie elle est dgarement encouragde par lactivitifiscale et des mesures initiatives cornme les pr€ts non r6rnun6r6s et les garanties ofi'ertes par le ll,lME et lesrdduction des droits de douane et des TVA pour lo in*.ti.l"-"rs porteur d,efficacit6 6nergitique 15.

Malgrd ces elfons' Ie secteur du batiment qui est class6 le deuridme dmetteur de dioxyde cle carbone (30%.)aprts de transport 50% ' Il est igalement le plus dnergivore un"igruo, 34,)/o de la"onro,oau,io, dncrg6tiquefinale 6gale i 30 millions de TEp en 20'12)6 le."ii.".-.!rla*ri"l consomme 40yo de raconsommationnationale totale d'dlectricit6 ,ainsi il est le premier grand consomlateur d,6nergie ilectrique au niveau nationalet 60% de la consommation finare en combustib'ie. ru"" u 
""n" 

r6alitd, ra 
-politiqu. 

;;;;;j;r. nationalEconsciente d1 erand potentiel que reprisente le secteur du bitiment en matiere ddconomiJd,6nergie, elle aprdwe. d'atterndre en 2030 un gain cumuld d'6nergie ae z,o rrlinp d kavers la conception architecturale, lestechnologies de l'isolation thermique sont dgalJment programmis pour les constructions cxisranres ernouvelles conformiment au ddcret exdcutif n"z0oo-90 du 24Avril 2000 portant sur la rdglementarion
thermique dans les bitiment neufs. A son tour, la gindralisation de I'utilisation des lampes ii bassc
consommation d'energie et leurs production locale prdvoie des gains d'dnergie avoisinant 19,5 millions de
TEP. Ceci est pens6 en paralldte avec I'intdgration des systEmes de production d'dncrgie renouvelablc au
bitiment comme le chauffe-eau solaire surtout pour les bitiments i usage dhabitation qui s'6quipent de plus
en plus des appareils dlectromenagers dont la performance dnergdtique est amdliorde et ils sont dot6s tous
d'dtiquettes qui classe leurs iconomie d'dnergie conformdment aur arrdtis ministdriels du 2l fivrier 2009
relatifs a l'dtiquetage 6nerg6tiquc et qui oblige l'utilisation de ce demier sont appliquis depuis ocrobre 2010

Parmi les progrds de cet axe d'intervention sont la r6glementation thermique qui a introduit de nouvellc
normes de construction (DTR-C3.2 ET DTR-C3.4) , I'dlaboration d'un cahier de oharge incluant des critBre
d'ivaluation de l'efficaciti 6nergitique des projets d'architecture, le Programme Eco -Bat portant sur la
construction de 600 logements dnerg6tiquement efficace rdpartis sur les diffErentes zones climatiques du pays

, l'dlectrification photovoltaique de 18 villages solaires, dans un prograrnme dc 20 villages solaires , rdalisd
par Sonalgaz.r'

Le secteur du bitiment est le plus reprdsentant de I'aspect comportemental des individus qui influence de

maniire direct son bilan dnerg6tique. Ceci prouve I'importance de son r6le de moteur de d6veloppement de la
transition dnergitique et refldte le niveau de la culture d'6conomie d'6nergie chez Ia soci6t6 et sa consciencs de

la n6cessit6 d\m toumant vers les dnergies renouvelables. Les 6tudes basies sur le sondage ont prouvd leurs

efficacitis ii dvaluer la culture et I'aspect comportemental dans un contexte donnd. Comme I'itude dc l'institut
IPSOS r8en 2004, qui a montr6 que la TVA i 5,5% et les mesures fiscales ont un pouvoir incitatif sur la

11 Embarek ABDELKADER ELMEKKI, MinistEre de l'Energieet des Mines Forum Algero-britannique de l'Energie, Alger,

04 mars 2013

'5 Programme de dEveloppement de l'efficacitd 6nergdtique i l' horizon 2030, 6dition 2015

'u 6tude mende par I'APRUE en 2012

" Z.K\t t, S. Flazi et A. Boudghene Stambouli, Pluralitd energdtiquc : enjcux ct stategie pour l'Algdric, Rerue des

Encrgies Renouvelablcs ICRESD-0? Ttcmcen (2007)

18 
une soci6t6 internationale de marketing d'opinion
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r6alisation de travaux d'amilioration pour la maitrise de I'dnergie dans les logements, avec 25Y, des
rdponses.re

Notre enquete basde sur un sondage ouvert au grand public d lequel a participer l0l Alg6riens dont I'ige de
53oZ est entre l9 et 25, nous avons pris en considdration dans l'analyse rdsultats qtJe 45yo des rdponses
apparentant A une tranche sp6cialisde dans les domaines du b6timent et de l'dnergie.

R6sultats de I'enqu0te :
Parmi 101 Alg6riens 52olo n'ont jamais entendu parler de la politique 6nergdtique nationale ou du programme
national de la maitrise de l'dnergie et seulement 45 %o 

20 sont au courant de l'existence d'un programme
national des 6nergies renouvelables . 49Yo pensent que l'industrie est le secteur le plus 6nergivore, cela
n'emp6che que 90% des participants font des efforts pour rdduire leurs consommations en gaze et en
ilectricit6. Le rdsultat de ces cfforts n'est pas dvident car qu'ils toument pas autours des axes les plus
importants de l'6conomie de l'dnergie en habitat, dont nous citons l\rtilisation des lampes i basse
consommation et des sysGme actifs solaires, et I'isolation thermique des batiments.

En effet,25o/o utilisent toujours les lampes i incandescence (lampe traditionnel) , et3% ne savent pas quel est
le type de lampes qu'ils utrlisent quotidiennement . Cela se justifie par lc cout de ces lampcs que 55% l€
trouve un obstacle et le manque de sensibilisation du fait que 2l,5oh ne connaissent pas les lampes a basse
consommation, 8,6olo pensent qu'elles sont nocives pour la sant6.

38olo 
?ront une idde sur I'opdration de I'isotation thermique des batim€nts et seulement un participant au

sondage I'a d6jd appliqu6e d sa maison , 28%o ne sont pas conscient de son importance pour un bilan
6nerg6trque performant , il pensent qu'elle n'est pas waiment ndcessaire . La non g6ndralisation de I'isolation
thermique de l'habitat revicnt i 40,6Vo u cout de I'op6ration el i 35o/o d la non disponibilit6 ou la raret6 des
professionnels dans le domaine.

35% des questionnis veulent intdgrer des dispositifs comme le chauffe eau solaire et les panneaux
photovoltaiques col]rme une participation i la protection de l'enviroffrement, tandis que 30% se soucie du
futrrrs de leurs enfants et de la plandte, 2oo/o ont la volonti de diversifier leurs ressources en inergie et l07o
p€uvent Ctre motivis rien que pour suivre le courant. Mais ces motivations sont contrarides i 13,5% par les
difficult6s li6es i la maintenance, 100% ont des doutes par rapports au fonctionnement et c'est pour ga qu'ils ne
font pas confiances iL ses dispositifs.

Le cout reste la conkainte majeure avec 50olo des riponses, et un taux de 17,370 reprdsentant les personnes qui
attendent des subventions comme encouragement. les pourcentages montrent que 70% des questionnds trouve
que les dispositifs qui leurs offrent l'accds i l'dnergie renouvelable sont chers ou excessivement chers, aucun
d'eux ne les trouvent abordables et seulement 30%o pensent que malgr6 le cout 6levd I'investissement mirite .

17,3% attendent des subventions comme encouragement, Cela confirme que 86% ne sont pas au courant de
l'existence d'aides et de subventions accordde par l'6tat dans le cadre de I'efficacite 6nerg6tique.

Lors de I'achat d'appareils 6lectriques 61 de 101 Algiriens pr6tent attention i I'itiquette |nerg|tiqlu,e, 669'o la
trouve difficile i comprendre et n6cessite une simplification. Autre que l'6tiquette 6nerg6tique , pratiquement
toutes les affiches et les publicitd destin6es i la sensibilisations et ir I'amdlioration de 1'aspect comportemental
vis i vis la cultue 6nerydtique ,sont sign6s par I'APRUE connu par 44Vo des repondant donl 45olo sont des

6tudiants ou professionnels de l'dnergie ou du batiment .

En conclusion, ce sondage nous a permis de constater le manque de sensibilitd i la culture energitique au sein
de la socidtd algdrienne malgr6 les efforts dc sensibilisation. Ce qui incite i r6volutionner Ia mdthode et les
moyens d'information et de formation. les commentaires des participants au sondage ont refliter [e gtand dcart
qui existe entre leurs niveaux culturels dnergdtiques, ces derniers y en a parmi eux qui n'ont pas pris le
sondage au s6rieux et d'autres qui ont montrer un grand int6r6t au sujet et ont confirmer que la politique
dnergdtique Alg6rienne n'est pas assez claire et n'est pas bien comprise par I'ensemble des citoyens .

leRomain 
LAURANT ,mdmoire 16re ann6e MASTER (URBANISME ET TERRITOIRES>, lnstitut d'Urbanisme de Paris

'0 45% est le rdsultat aprds la soustraction de 18% des r6ponses qui appartiennent i une tranche sp6cialisde dans le

domaine de l'6nergie
21 pourcentage apres la soustraction de 45% des rdponses apparentant i une tranche spdcialis6e dans les domaines du

betiment et de l'6nergie.
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Souffrante d'une faible mddiatisation elle risque de rester un simple slogan si la soci6ti ne participe pas i la
transition 6nerg6tique qui nicessite une cefiaine matufitd culturelle et dcologique transmise aujeunes tranches
d'iges .La transition 6nerg6tique n6cessite aussi unc ccrtaine solidaritd, car lcs investissements d grande
6chelle sonl. plus rentables et engendrent un moindre cout que les ongag€ments individuels pour cela il
faudrait une mobilisation des citoyens d travers la crdation " de nouveaux mdtier tel que le mddiateur
6nergdtique qui sensibilise directement les habitants et leur pennet de faire des gains inergdtique ".Les
qucstionnds ont citez certaine difficultd que rencontrc la transition energdtique du secteur du batiment "La
plupart de I'habitat est collective et locatif alors c'est difficile d'entreprendre des travaux dc mise d niveau pour
amdliorer la consommation d'dnergie "et ont propos6s d'interdire les constructions dnergivores et d'intdgrer la
politique 6nerg6tique en amont lors de la phase d'6tude des projets . La culture de la maitrise d'6nergie incite
les individus d l'investissement pour contribuer au d6veloppement durable, mais le cout de l'investissement
dans les installations solaire , les lampes i basse consommation et l'isolation thermique ,n'est pas abordable , il
manque de concurrence et constituent un facteur ralentisseur en le comparent par la tarification de I'dnergie
conventionnelle " les €tudes sur l'irvestissement dans ce domaine n'encouragent pas car I'amortissement de
I'investissement prcnd plusieurs ann6e d cause de la faible tarification inergdtique ". La transition inerg€tiquc
conduit d I'exploitation du potentiel d'6nergie renouvelable qui offre un avenir environnemental et iconomique
plus s0r. Sa concrdtisation au bon timing n6cessite une bonne mddiatisation surtout pour le secteur du
b6.timent.

[. Probl6matique g6n6rale :

Quel est le levier de la culture dnergdtique qui permet de modemiser liaspect comportemental de la soci€td
ainsi que son usage dans le bdtiments d'une fagon simple, rapide et efficace ?

r Hypothise :

Trds influsnc6 par I'aspect comportementale et la culh,ue 6nergdtique des individus, le secteur du bd.timent
peut €fe lui-mdme le m6diateur inerg6tique et le vecteur ir travers lequel on atteint la maturird de la culture
6nergdti que.

III. Prohl6matique sp6cifique : Autre que les ressources energdtiques, le sol constitue une ressowce
natuelle menacde par l'dtalement urbain. Le ddveloppement des systdmes viaires tentaculaires, et des

zonages monofonctionnels ont engendrds une fragmentation des territoires €t une ville diluie surtout

avec trAs peut d'op6rations de revitalisations des noyaux anciens. la ville compacte s'est dilat6e en ure "
suburbia"?2 par I'artificialisation progressive des terres naturels en zones suburbaines et rurales au deli
des p6les urbains respectifs. Ce qui a engendrer un 6parpillement des infrastructures et un accroissement

de la consommation d'dnergie. Pour acc6lere le rythme de la transition dnergdtique l\ubanisme
inergdtiquement efficace doit €tre penser en amont, par la projection d'une architecture efficiente dans

un milieu urbain qui souffre de la pr6carit6 dnerg6tique. Ce qui implique la question suivante : Comment
projeter une transition 6nergdtique i travers le bAtiment ?

r Hypothise :

Un projet architectural attractif et iconique peut avoir une dnorme influence sur la ville il peut 6tre un projet
pilote, une expdrience dont ont s'inspire pour d'autre interventions i grande dchelle c€ qui permet i la ville de
former des centralitds et une identit6. L'architecture attractive peut constituer une solution m6me en terme de
revitalisation des tissus urbains sa capacitd de leurs offrir une vocation. Nous citons i titre d'exernple "l'effet
Bilbao" de l'architecture du mus6e de Guggenheim de la ville de Bilbao, congu par l'architecte Frank Guerry
qui a r6anim6 la ville industrielle en d6clin en lui offrant une vocation culturelle, ddsormais elle est visitde par
un flux touristique important.

Le Ruhr Museum d, Essen en Allemagne rentre dans le cadre de I'opdration de reconvention de I'usine de

Zolleverein, un ancien embldme industriels dont Ia reconvention i redynamiser I'iconomie de la r6gion.
L'implantation du mus6e visit6 par 500 000 visiteurs par an a contribu6e A repositionner I'image de [a r6gion
qui 6td inscrite au patrimoine mondial de I'Unesco en 2001.

22 
Thomas Sieverts, "la rdsilience, une nouvelle Ere pour le ddveloppement urbain",passerelle "paysage de l'aprds

p6trole", n"9,mai 2013
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Chapitre 1 : lntroductif

L'attractivitd de l'architecture iconique permet d'attirer un flux irnportant de visiteurs incitds d ddcouvrir de
nouvelles idies et ddvelopper de nouvelles riflexions et perceptions urbaine comme la culture de l'6cologie
urbaine et la culture 6nergdtique qui exige un projet a son image de pan son architccture et son influence sur
I'environnement urbain et doit s'insdrer dans le cadre du programme national de la maiLrise d'dnergie.

fV. M6thodologie suivie :

Le chapitre pr6sent aborde le sujet de [a politique 6nerg6tique inscrite parmi les actions du ddveloppement
dwable et la protection des ressources naturelles.Il 6voque les progrds de cette politique i I'dchelle
intemationale et nationale tout en cherchant les causes de [a lente transition 6nergdtique en Alg6rie .Cette

recherche est orientie vers le cot6 social afin d'dvaluer sa culture dnergdtique i I'aide d'un sondage, dont le
risultat a fait I'objet de la probldmatique d I'6chelle du territoire national .La probl6matiquc spicifique dtablis

un lien entre le tissu urbain et la transition 6nerg6tique, tandis que la probldmatique ponctuelle vise l'€chellE

architecturale et ses paramdtres dnergdtiques ditaillis dans le chapitre 6tat des savoirs avec une approche

6nerg6tique qui permet la conciliation entre la passivit6 fonctionnelle du bitiment et le confort de scs usagers,

en exploitant le potentiel energ6tique du climat. Cette approche est appliqude au troisidme chapitre i partir de

I'analyse urbaine qui difinis la th6matique d'intervention abordde dans l'analyse th6matique, ainsi que les

r6ponses climatiques qui s'expliquent mieux dans I'analyse climatique. Suivie par l'analyse paramdtrique qui

ddtermine la meillcure configuration des paramdtres pour atteindre unc consommation dnergitique infdrieure i
50 Kwh/an/m':, elle se base sur une sdrie de simulation dnerg6tique. Ce processus d6termine les orientations de

la conception du projet archilectural qui rdpond au probldmatiques poser au chapitre introductif. Enfin.
l'efficacit6 6nergitique du projet est dvalude au quatriime chapitre qui ouvre le rdsultat de la recherche sur

d'autres horizons.

Lo sttucture du mimoire est expliquie dons le schdmo si dessus :

6



Chapitre 1 : lntroductif

La sf,ructure du m6moire : le mdmoire se structurc autour d'une logique cause /consdquence, qui a mcner i une thimatiquc de recherche dont Ie r6sultat a

t:ait objet dcs probl6matiqucs. suivics d'un dtat de savoir, qui ddtail et englobe lcs donn6es de l'approche constituant une rifircncc pour l,analysc et pour
itrutr"tion du projet .Ce dernier est le r6sultat d'un enchainement d'analyses quise completent de sorte que chacune lui apporte une r6flexion con.uptrettu.

663Pitre 3 : Conceptuel

@
Hypothdses:
1. G6n6rale
2 . sp6cifique (urbaine)

Chapitre 4 : projet architectural
qui r6pond aux probl6matiques
du chapitre 1 , et applique les
paramatres du chapitre 2
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1. Approcheinergetique
2. Les donndes et les outils

dc I'anaiyse bioclimatique
3. Synthdseparamdtrique
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Chapitre II : Etat de savoir

Introduction :

Les r6sultats du sondage 23 ont confirmer que si les simples comportements li6es d I'dconomie d'dnergie sont

mal orient6s, ils peuvent Ctre un facteur diminuant du confort. L'usager rdduit l'6clairage artificiel et minimise
ses besoins pour une fachre abordable au lieux d'appliquer l'isolation thermique aux parois et d'opter pow
l'architecture i basse consommation 6nerg6tique. L'approche dnergdtique a pour but la conciliation entre la
passivit6 fonctionnelle du bitiment et le confort de ses usagers, afin que l'optimisation dnergitique nous offre
un confort optimal. Elle met i son service le potentiel dnergdtique du climat tout en indiquant des paramdtres

ddterminanls de la conception architecturale.

L'analyse bioclimatique nous permst d'6valuer le potentiel dnergitique du climat en se focalisant sur les

conditions du confort humain, elle est compldtde par une analyse des paramdtres dnergdtiques li6s i la forme,
l'enveloppe et d l'environaement. Toutes les deux aboutissent i des recommandations architecturales, guides

de la conception passive.

<Le maintien de l'iquilibre thermique entre le corps humain et son cnvironnement est l'une des principales

exigences pour la santd, le bien-dtre et le confon>ra, or I'environnement dipond des conditions naturelles et

parmi elles les conditions climatiques qui influent de fagon directe I'homme et d6terminent l'usage du

bitiment. Ces facteurs sont : la temp6rature, le vent, L'humiditd de I'air, le rayonnement solaire et la
topographie.

tr 
Page 4

8

" B. Givoni



Chapitre 2 : Etat de savoir

I. Partie I : I'approche 6nerg6tique

Les grands principes de I'architecture passive:2t

se pr6sentent sous forme de r6flexions architecturales
Les facteurs qui influent l'homme ou qui

ddterminent l'usage d'un b6timent:2

o Densit6

. Volume
passif

o Compacit6

llot de

cha le ur

urbain

Prospect

Admittan

ce solaire

Rugosit6

Porosit6

L'approche 6nergdtique
est asscz riche et

complexe pour la
simplifier, nous avons
procddd par une dtude des

facteurs climatiques qui
influent le confort de

l'usager d'un bdtiment.
Nous avons allid A chaque
factcur climatique les

apports de l'architecture
passive qui tend i
l'optimiser et faire de lui
un atout pour la
conception. Cette
dernidre ndcessite des

paramdtres 6ne196tiques

afin de garantir son

effi cacit6. Ensuitc, les
paramttre sont abord6s en

continuit6 avec les

f'acteurs climatiques qui
les influent, ct ils sont
compl6t6s par l'addition
des autres paramdtres de

la m6me famille.

25 Adapt6 par I'auteur i partir de

HESPUL ,Irtigrer l'6nergie dans lcs projcts d'amdnagcmcnt, ,Lc Monitcur 2015

'zAdapt6 par l'auteur i partir de R.CTONZALO ; K.J.HABERMMAN ;Architcctuc
ct efficaciti incrg6tiquc :Principcs dc conccption ct dc construction; idition
BIRKHAI]SER
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apports solaires
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3/ Vent :

Ventilation:
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5/ topogra phie
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compacit6

Orientation

1/ La temp6rature

2.Optimiser la compacitd et
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Chapitre 2 : Etat de savoir

1 . La temp6rafure :

Grandeur physique li6e i la notion imm6diate de chaud et fioid. Grandeur physique li6e d la notion imm6diate
de chaud et froid. Elle est directement lide i l'6nergie cin6tique moyenne des constituants microscopiques de
la matitre. 26

La temp6rature depend de l'offre du rayonnement solaire et surtout de I'altitude du lieu par rapport au niveau
de la mer, elle diminue d'environ 1Co tous les 200m.

L'impact dc la tempirature moyenne de l'air sur Ie bitiment : les d6perditions thermiques d'un bdtiment sont
en grande panie lides aux temp6ratures extirieure. Le facteur de difference de tempdrature entre I'intdrieur et
I'extdrieur reldvc des propridt6s non modifiables du climat local27. La frdquence des ternp6ratures extrCmes
doit 6tre prise en compte pour dviter les swchauffe estivales, l'architecture est ici impliqude par I'intermddiaire
de la "tempirature de non chauffage" responsable des 6conomies d'dnergie lors de la saison de chauffe2s. Son
principe est de maitriser la tempdrature int6rieure et minimiser les d6perditions thermiques, il dipond de :

1.1 ) L'inertie thermique du bitiment 1.2) L'orientation du bAtiment et de son enveloppe

+ I et II cit6s prdalablement dans les principes de I'architecture pa-ssive.

1.1) Lrinertie thermique du bitiment :
L'inertie thermique peut simplement 6tre difinie comme la capacitd dtn mat6riau i stocker de la chaleur et i
la restituer petit e petit. Cette caractdristique est trds importante pour garantir un bon confort notamment en

6ti, c'est-i-dire pour 6viter les surchauffes.

Cette capacitd permet de limiter les effets d\me variation "rapide" de la temp6rature extirieure sur le climat
intdrieur par un ddphasage entre la tempdrature extdrieure et la tempdrature de surface intdrieure des murs et
par amortissement de l'amplitude de cette variation.2e

Elle est ddfinie i partir de I'inertie thermique du matiriau utilisd pour la mise en ceuwe du betiment et pour

son isolation thermique.

1. 1. 1 . Mat6riaux :

1.1.1. Aspect du choix des mat6riaux
< Des considerations sur l'inergie et le caractdre durable se superposent au moment de s6lection des

mat6riaux. Une analyse du processus dnerg6tique ne signifie pas donc pas une approche partielle, elle se

trouve en fait toujours impliqu6e dans une approche globale de la durabilitd. Par des processus physique le

matdriau et sa mise en rEuvre d6terminent de fagon d6cisive les performances dnergitiques d'un bitimenr >. 
r0

Thomas Stark

26 futura-sciences.[En lignel.,[consult6 en2o17]. Disponible sur : http://www.futura-
sciences.com/sciences/definitions/physique-temperature-303/
t'Rob"rto .G ; Ku.l.J ; Architecture et efficaciti dnergetique ; Principes de conception et de construction; ddition

BIRKHAUSER

t8 
J. L. IZARD; A. GUYoT ; archi bio-; Edirions Parenthdses, 1980

:e /www.energieplus-lesite.be
to Thomas Stark ,construction et 6nergie, Architecture et ddveloppement durable chapitre mat6riaux; Presses

Pol)rtechdque et Univcrsitaire Romandes , 201 I
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Chapitre 2 : Etat de savoir

D6finition du matdriau : Ensemble de matidres et produits consommables mis en teuvre sur les chanticrs de
construction. Le pnx du matdriau reprdsente une part du ddborusd sec.r'

1.1.2. Les mat6riaux isolants :

permettent une rdduction notable de la consornmation d'€nergie en rdduisant le flux thermique .En g6ndral,
les matdriaux de construction dont le coefficient de conductiviti est infirieur n 0-l W/mK sont consid6ris
comme des isolantslr .

Le choix de la couleur du matiriau peut ddterminer son facteur d'absorption dc chaleur du fait de son alb6do.

r. I .3. Albddo :

Le terme d'albddo ou facteur de r6flexion : (du latin << blancheur >) : rapport du rayonnement solaire rdfl6chi
et du rayonnement solaire regu sans tcnir compte de la surface r6elle de I'objet. On I'utilise dans les dtudes
solaires pour caractdriser la rdflexion d'une surface, exprimd gdndralement en pourcentage. >>rl

1.2. L'orientation et l'enveloppe du bitiment :

1.2.1L'orientation:
L'orientation des bAtiments jouc un r6le significatif dans la conception bioclimatique tant pour offrir un bon

niveau d'6clairage naturel que pour garantir un bon niveau de confort thermique et maitriser les consommation

d'energie du bdtiment.

Figure l orientotion optimole des bAtihents
source : htegter l'ineryie dons les prcjets d'aminogeaent, HESPUL, Le Moniteur 2015

l. 2.2 L'enveloppe du bitiment :

L'enveloppe du batimont est la partie en contact avec I'air extdrieur, elle d6limite I'espace int6rieur et le
protige. Elle repr6sente une surface d'6change thermique avec I'ext€rieur, de ce fait une grande surface

d'6change favorise les d6perditions thermiques, sa grandeur est relative au volume du batiment et donc i sa

lbmre, il s'agit d\rn paramdtre 6nerg6tique li6 i la forme : la compaciti.

C . La compacit6 :
Est ddcrite par l'indice S,A/(surface d'enveloppe sur volume du bdtiment) Ce rapport conduit i une perte

d'informations sur I'aspect de la forme3a , une m6me forme peut avoir plusieurs indices de compacitd qui

varient avec le volume , c'est I'effet de taille. Pour effar,d I'effet de taille on doit s6parer l'effet de taille et

I'effet de forme (limiter le ratio entre la surface ddprddative et la surface utile (effacer I'effet de taille).

t' 
J.P.RoY; i.L.LACRolX; le dictionnaire professionnel du BTP; Troisidme ddition, EYRoLLEs,2011

t'M. TIRGGER ; M, FUCHS , M. ZEUMER ; T. STARK; Constructioo et dnergie : Architecture et ddveloppenrent

durable ; Presses Polyechnique et Universitaire Romandes , 201 I
33 

Cour Mr Boukarta.S : Analyse de l'ensoleillement,master architecture et efficience 6nergitique ,institut
d'architectu re Blida. 2OL4 / z9fs
3! 

Serj Slalat ;Les villes et les formcs , CSTB ,20t I

a

I
I

!I
a

:f,
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r00..

i33C

l0C'i

Figure 2Ddperditions thermiques pot ttunsmission de dilfitents cotps de volumes identiques ; source : HESPUL ,lntigrct l'inptgie
dons les p.ojets d'ofiinogement, ,Le Moniteur 2015

SN = l/V lt1 .SN2t1

1/ V 1B 
= Facteur de taille (plus le batiment est grand plus il est petit)

S/V2lt = Facteur adimensionnel qui ddcrit la forme des b6timents

La passivit6 du volume du bitiment peut €tre maitris6 par le calcul du taux du volume passif.

D. Volume passif :
Le volume passifest ddfini comme celui situ6 d moins de 6m de l'enveloppe, il est 6claird et ventil6
passivement.

Ce paramdtre caract6risant le potentiel d'utilisation de systdme passifs (6clairage et ventilation naturels et

apports solaire passifs). 11 prdsente une corrdlation inverse par rapport au volume surfacique moyen.

Taux de volume passif : volume
passif /volume totale

98':

{h

Figure jMohtront le roppon entre lo houteu de l'itdge et lo surfoce possive (h x S)= volume ; source : M. HRGGER ; M, FUCHS , M
ZEUMER ; T. STARK ; Construdion et inergie : Archited!.e et diveloppement duruble ; Presses Polytechoique et Univercitoite

Romonde ,2011

La surt'ace situde a moins de 6mdtres de l'ouverture peut Ctre pas entiiremenl utilisable par I'usager du

bAtiment donc pow mieux gdrer I'inergie dans le bitiment il convient aussi de lavoriser sa densit6.

E . La densit6 :
'1-a densitd urbaine exprime un rapport th6orique entre une quantitd (nombre d'habitants, nombre d'emplois,

de logements ou oncore un nombre de m'! de plancher par exemple) et I'espace occupe (surface de terrain
brute ou nette). Il n'existe donc pas une seule densit6 urbaine. De m6me, la densitd ne prend de rdelle

signification que si elle est rapportie d une 6chelle de rif6rence €t des densitds ne p€uvent 6tre compardes

entre elles que si elles mesurent la m6me chose et i une m6me 6chelle" rj

3s 
Anastasia Touati < Refaire la ville sur la ville : controverses et formes de la densification rdsidentielle D

http://www.citego.org

t2
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Densiti de population Densitd batie
Densitd ddmographique :

Densitd = (COS de I'ilot x l0 000x 0,8y30
( se4 salat)
30m par habitant
0,8 pcrmet de passd de 1e SHON ( surface
hors oeuvre nette ) ri la SHAB (surface
habitable )

Db = Ces x nombre de niveau
La mdme densit6 peut prendre des formes
bien diffdrentes

Soarce : Vivre en Ville, adaptd de Urban
Task Force, Tou'ards an urban renaissatce,
t 999

*:,'aa

Densit6 v6g6tale : Dv =Surface v6gitale totale /surface totale

Densit6 d'ombre : €valude i partir de I'obsewation de l'ombre sur le sol i intervalles de temps r6guliers sur

un endroit donn6.il est plus ilev6 dans les rues des textures i cours donc l'accds solaire est faible. Aussi, la
tour seule sur sa parcelle profite de la totalitd des apports solaire, les aukes formes sont pdnalisds par

I'ombrage.36

Densit6 6nergetique ; "Un tissu urbain ancien trds dense , donc potentiellement tres compact peut ete
plus inergivore qu'un tissu rdcent et peu dense , vu l'6cart de qualitd d'isolation qui les s6pare"37 .

U..r: HT/ SHab ( M.Maiza)

Otr: HT sont les diperditions par l'enveloppe et SHab la surface habitable.

Une isolation perfbrmante reste fondamentale pour am6liorer la performance 6nergdtique des bitiments et par

consiquent celle des formes urbaines. Ce changement d'6chelle dans les r6flexions sur l'efficacitd 6nergdtique

induit implicitement une conception des tissus urbains en termes de densitd 6norg6tique, plut6t que de densit6

urbaine (souvent explicitEe d travers l'usage du Coefficient d'Occupation des Sols).

36 Hanitsh; Densit6 d'ombre et productivitd photovoltaique,20Ol

'7 M,Maiza Performances inerg6tiques : du bdtiment i I'ilot beti ,l'influence de la qualit6 de l'isolation de

I'cnveloppe sur la densit6 6nergdtique
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Coefficient d'occupation du sol COS Coefficient d'emprise au so1 CES
Ddfinition : COS : surlhce plancher /surface
rdsidentielle bdtie est un indicateur qui peut Ctre

utilisd pour la vitle, le quartier, l'ilots ou
I'immeuble et il prend en compte pour le calcul
de surfaces plancher, les dquipements, les espaces
verts, la voirie, etc.

Ddfinition : CES: surface bAtie /surface foncidre
rdsidentielle, il sert d:
- Ddfinir la surface constructible de chaque
parcelle ou plut6t I'impact en terme de surface, Le
coefiicient d'emprise au sol permet de g6rer
I'impact au sol des constructions permettant de
limiter I'dtalement.
- L'cmprise au sol se calcul ddsormais au nu
ext€rieu.r des murs et n€ pas prendre en compte
les ddbords. ll peut 6tre diffircnt sur deux
parcelles contigiies ou m€me Ctrc diffdrent sur
une m6me parcelle.

Source l8

l#r-

Le COSb (brut) est d6termin6 par la rigle suivante :

(0S= CoSn corflgex SfR
Sat-CoEQ + CoAi )-'oSn ionigi x SF ( s. HAT'IAB & M. ZrANE 2003)

Otr : S.B : Surface bitie ;S.FR : Surface foncidre rdsidentielle
S.P : Surface plancher ;S.A : Surface libre accessoire
SU : Surface voirie secondaire ; K : Coefficient d'espace libre accessoire

COAI : Coefficient d'activitds int6grdes e l'habitat
COEQ : Coeiliciart d'dquipements ; N : Nombre de logement

cos=ssP-LR."=tE.*=S CI:S sl R

tt Hattab & m. ziane; Le coefficient d'occupation du sol cos et la promotion des techniques modernes de la
gestion urbaine -cas de la ville d'algers. Courrier du Savoir - No04, Juin 2003, pp. 29-33 Universit6 Mohamed
Khider - Biskra, Alg6rie, 2003 :

lrl

14

-L,i
ffi .T-A
ffiffiww



Chapitre 2 : Etat de savoir

Param
dtres
lids i
la
fonne

Chercheur Expdrience RdsultaL
Compaciti Carlo Ratti

,Dana
Raydan et
Koen
Steemers

Ont 6tudii 3 formes de
betiment qui ont la m6me
surlace habitable. (A) i coru
traditi onnel, (B) pavillon
m6me hauteur que (A) , ( C
)pavillon plus haut que(B)
avec la mdme surface de
planchers. Ca = 0,58 cas de
bitie isot6 Ca =0,25 cas de
mitoyen, Cb = 0,4 , Cc :
0.27

un batiment situ6 €ntre 2

autres identiques ( en bas i
gauche) consommera en
moycnne 57oZ moins
d'dnergie que le m6me
batiment seul.
source : intdgrer l'6nergie
dans les projets
d'am6nagement, HESPUL
,Le Moniteur 2015

Proj et de
concelto-
Renaissance

les pourcentage indiqu6s sur
le sch6ma quantifient
l'impacte de la compacit6 et
la mitoyemet6 sur les
besoins 6nergdtiques

Volume
passif

Serj salat Analyse de diffdrents
volumes de b6.timents dans
des villes dilferentes.

lllru

Plus I'indicateur est proche
de 100. moins le batiment
ou le voisinage ont besoin
de systdme actifs pou.r'

I'dclairage et la ventilation,
ce qui permet des
6conomies d'6nergie.

Densiti , L. O'Brien
2010
la rclation
entre densit6
et
consommatio
n des formes
urbaines i
l'6chelle du
quartier

Etude sur kois quartiers de
Toronto de densitds de
population diff6rentes.
Ces densit6s sont :

Pour les quartiers de faible
densit6: d :70hab/ha

Pour les quartiers de

moyennedensitd:d=300
hab/ha
Pour les quartiers de haute
densit6 : d: I 000 hab,fta.

Les quartiers aux densit6s
intermddiaires sont les plus
"intdressants" puisqu' ils
prdsentent un bilan
dnerg6tique net positif.
Dans les quartiers de
faibles densit6s. pour des
performanccs de I'habitat et
de panneaux solaires
amdlior6es, le bilan
dnergdtique net est en
faveur des confi gurations
urbaines de faible densit6.

Une forte densit6 du tissu urbain peut engendrer un sentiment d'6touffement et ure enveloppe urbarne

encombrie, cela est due au microclimat chaud qui caracterise les zone urbaine de forte densit6. Si le

mrcroclimat reprdsente un 6cart de tempdrature important on parle d'ilot de chaleur urbain.

15
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Chapitre 2 : Etat de savoir

F) trot de chaleur urbain :
L'ilot de chaleur urbain est un effet de d6me thermique ,cr6ant unc sorte de microclimat urbain ou les

temp€ratures sont significativement plus 6lev6es plus on s'approche du centre de la ville, plus i[ est dense et
haut, et plus le themromdtre grimpe .re

Formule de calcul :
1) A (Tu-r) = 7,s4 + 3,94 ln (H/L)

(oKE 1989)

2) A (Tu+)= 15.27 - 13.88 tusKy

(OKE 1989) A (Tu-r): intensit6

d'ilot de chaleur
H : hauteur du canyon ;

W : (width) largeur de la rue

o-4Temperuture ,noyenne au niveou du sol, du plus froid (bleu) ou plus choud(rouge) Poris lo nuit 2006 ; Sou.ce : publiie sur
aaisethehommet.org

G ) Prospect :

<< Distance minimale entre des bitiments fxds par les rdglement d'urbanisme. > 
o0 La rdgle du prospect nous

permet de dimensionner les masque solaire li6s au biti en prenant en considiration les rapport lumiires et
ouvertures, et d'organiser les volumes dans la ville. Le prospect a un effet majeur sur la morphologie urbaine.
Par exemple, au Moyen Age, la ldgislation sur I'empi6tement des maisons priv6es sur la rue (au niveau rez-
de-chauss6e) a incitd les particuliers i construire des 6ldments en porte-A -faux, d'ot l'apparition des maisons i
encorbellement.

L= x h avec: L= distance entre
2 bitiments ; H: hauteur du
bitiment situ6 au Sud

X = vadante en fonction de la

densitd du tissu urbain exemple :

L: H ou L :H/2 au centre urbain

H'

I

,/L

L :2H ou L =3h en pdriurbain ou
rural

5 illustrotion de lo rigle du prospect L=H , Source : HESPUL, lntigret l'inergie dons les projels d'ominogernent, Le Moniteu 2075

Le p6rimitre d'ombre fictive est une innovation de la rdgle du prospect

H ) P6rimBtre d'ombre fictive:
Est une sorte en terme d'architecture de ( servitude d'ensoleillement ) qui garantit 2h d'ensoleillement par
jour pendant 200i365 jours.
Ce paramdtre permet de sculpter sur une parcelle un << volume capable > i l'interieur de la parcelle ou on peut
construire sans risque de crder un masque pour les parcelles voisines. Article 22 du d6cret ex6cutif 97-175 de
la r6glementation g6n6rale : La moiti6, en moins, des fagades perc6es de baies, servant d l'dclairage des

pidces dhabitations, doit b6ndficier d'un ensoleillement de deux heurcs parjours pendant, en moins deux cents
jours par anndes. Chaque logements doit 6tre disposd de telle sorte que la moitid au moins de ses piices
habitables prennent j our sur les fagades repondant d ces conditions.

3e notre- planete.info
* l.e.RoY ; J.L.LACRolx ; le dictionnaire professionnel du BTP; TroisiEme 6dition , EYROLLES, 2011
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Chapitre 2 : Etat de savoir

H la hautcur du
bitiment cn gris. Le
p6rimdtre est obtenu

en ffaQant une sorte

de "diamant" i
chaque angle du
betiment .

i.

Figurc 6mithode de dilimitotion d'un pdrimete d'ombrc fictiJ ;soutce : rcprcduite pot les outeurs d portk de : HESPUL, lntigrer
l'ineeie dons les Nojets d'ominogement, Le Moniteur 2a75

Paramdtre li6s i
I'environnement

Paramdtrc Chercheur Expdrience Risultat
Ilot de chaleur
urbain

Luke Howard
publie entre
1818 et 1820 Lc
climat de

Londres

i partir d\rne
s6rie de relev6s
m6tdorologiques
d\rne p6riode de
neuf ans, la
temp6rature, les
prdcipitations et
le brouillard, le
fameux smog,
de la capitale
anglaise.

diffirence des

temp6rah1rcs
noctumes de
I'ordre de 3,70
"C entre le
centre de
Londrcs et sa

campagne, ce
que I'on nomme
aujourdhui "ilot
de chaleur
urbain" (ICU).

Prospect BOUCHERIBA
FOUZIA

Cas d'dtude sur
la ville
Constantine.
logiciel de
simulation
(ENVI):
simulation sur
deux canyons
situds
respectivement
sur les deux
axes NE/SO ,

NO/SE a 1.60m
en dessue de sol

La g6om6trie du
canyon et son
orientation pa.r

rappon A la
course solaire et
au mouvement
de l'air est un
paramdtre trds
important
affectant sans

doute le confort
thermique

La dilimitation du pdrimdtre d'ombre fictif en zone urbaine rentre dans le ca&e de la courtoisie solaire (le
droit au soleil), il permet au betiments avoisinants de profitd du rayonnemcnt solaire.

2. Rayonnement solaire :
C'est le principal facteur climatique pow I'architecture 6nergitiquement efficace: pour simplifier, on appclle <
architecture solaire >. Il est important de comprendre la geom6trie solaire aussi bien pour les :

- zone froides, ou I'utilisation des rayons du soleil peut repr6senter un intdressent rapport calorique.
- que pour les zone chaude, ou ceux-ci doivent 6tre ivitds, surtout en dt6.

Les 2 types de rayonnement solaire ( direct et diffus ) peuvent etre utilisds pour leur potentiel 6nergetique

mais le rendement des systame solaire se base sur le rayonnement direct .

L7

H
H12

l(



Chapitre 2 : Etat de savoir

2. I . Exploitation du rayonncment global :
peut se faire sclon 2 mesures la conservation dc [a chaleur et Ia conservation du courant ilectrique.

) une exploitation optimale du rayonnement solaire est assurie par la favorisation des apports solaires

en dtd et leurs diminutir-rn en hiver, elle d6pond de :

a) I'apport solaire b) L'admittance solaire c) La protection solaire

a ) Apports solaires :

la dur6e de jour clair et le nombre dheures ont une influence sur les gains solaires .

a.l Calcul des apports:ar Bch=Dp+Dr-Ai-As donc: As= -Bch + Dp + Dr -Ai
. Bch = besoin en chauflage
. Dp: d€perditions par les piuois
. Dr: ddperditions par renouvellement d'air
. Ai : Apports intemes
. As = Apports solaires

e . 2 R6partition des surfaces vitr6es :

La corrdlation de I'orientation avec la surface vitrde favorise 1es apports solarres passifs en hiver et les limite
en 6t6 .[€s ddperditions thermiques sont dgalement limiti si la surface vitrde se situe au Nord et ccla d6pond
aussi de la qualit6 du vitrage .

Les vertus de l'inertie thermique peuvent etre amoindries si les surfaces vitr6es sont

trop grandes ou mal prot€g6e .

Le verre est consid6rd comme une surface trds conductrice qui ce laisse traverser par

le rayonneinent solaire jusqu'a la lonngeur d'onde de 0,3microns donc elle peut

absorbcr tous les Dans l'ouverturc cut fonctionnde commc

Figurc 7 Exemples d'opports en inerqie dons diIf4rcnts cos de logddes en fonction des surfoces de vitrcge. ; soutce : M. HRGGER ; M,
FUCHS, M. ZEUMER; T. STARK; Construction et dneryie: Architecturc et ddveloppenent dutoble ; Prcsses Polytechnigue et
Unive6itoirc Romande, 2O71 (rcptoduite pot l'outeur).

ot 
M. HRGGER ; M, FUCHS , M. ZEUMER: T. STARK ; Consm.rcrion et dnergie : Archirecture et ddvcloppemqrt durable ; Presses

Pol)'technique et Universitaire Romandes , 201 I
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Chapitre 2 : Etat de savoir

Les apports solaires ne sont pas regus dc la m6me manidre par les diffdrentes surfaces, car a chacun
son propre admittance solaire.

b) Admittance solaire :

Est la r6ceptiviti des apports solaires par les fagades , ce calcul par la formule suivante: 42

tAn x Cn+ tAe x Ce+ tAs+ tAo x Co
l-s = !an+ lAe+ !As+ !Ao- O <A-S <1

Cn, Ce, Co sont des coefficient d'admittance solaire obtenus les tableaux annexe

La figure ci dessus repr6sente la r6partition des puissances regue du soleil suivant les orientations des fagades
d'une construction en hiver et en 6t6. Ltriver c'est la fagade sud qui regoit le plus. L'horizontale et la fagade
ouest regoivent trds peu. En dt6, c'est l'horizontale qui est la plus 6clair6e, suivie par la fagade Ouest et de la
fagade Sud. A noter la diffdrence des heures ou les puissances regues.

Figurc SRdportition des puissonces regue du soleil suivont les o entotions des logodes; Source: J. L. IZARD; A. GUYOT ; otchi bio.;
Editions Porcnthises , 1980

Pour dviter les surchauffes il convient de crder des masques solaires afrn de minimiser les apports solaires, ils
doivent €tre redimensionn6s et orient6s avec pr6cision pour garantir leurs efficacit6s.

c) Protection solaire :

"Les masques solaires reprdsentent tout objet naturel ou construit pouvant faire obstacle au soleil. Ils peuvent
€tre li6s aux vdgdtaux, au beti, ou I'environnement ".

Figure gTypes de prctedions soloires , Soutte : J. LIARD ; A.GUyoT ;archi bio.; Editions porenthises , 1980

..<

I

Syslam66 Fot"16B

var.rga r6il6cr.ur
v.rrage absorbani

Proa..t!d

-Iry' SurIacea,6trd-P6 .1. h..que5
.dr,e l E.r - Sud -

V'rr6s. .ctrecr6ur . Vil..s€ atso.tianr

sy3rem6 hobiresSy.ld66s d6 do-

c.Pa.ll. El.lr. d hlt..

a2 
Cours S.BOUKARTA , Analyse de I'ensoleillement ,Master architecture et efficience dnerg6tique ,2014-2015
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Chapitre 2 : Etat de savoir

Facteur minorant de protection solaire Coeff d'absorption du
ravonnement solaire

Tp: c/Gt
Tp = facteur rninorant dc protection solairc
G = degrd de transrnission dnerg6tique globale (comparatifou
compar6)
G t = degri de transmission 6nergdtique globale ( y compris
protection solaire )

1(,0

'IP = a total /a = O,2/O,A = O,25

0-lqDitetminotion du Iocleu minorunt du systime de protection soloirc
Source : reproduite pot l'outeut o portir de M. HRGGER ; M, FUCHS , M.
ZEUMER ; T. SIARK ; Construction et ineryie : Architecturc et
diveloppement duroble ; Presses Polytechnique et Universitoire Romonde,

2011

S:(AwxGt)/Ag
S - coeff d'absorption du
rayorurement solaire
Aw I rn]l = surthce vitrie de la
pidce
Gt : degrd de transmission
dnergdtique globale du vitrage
avec sa protection solaire
Ag : [rn'?] surface de base de la
pidce

Systimes d'occultation :

occultations fixes

.Courant : balcon, saillies, refends,
d6bords de toitures (sans efficacit6 sur

fagades Sud et Ouest)
. sp6cifiques: brise soleil hori20nteaux

ou verticaux .

.le choix de la forme d6pand de
l'incidence et de la puissance des

rayons solaires .

occu ltations mobiles

.persiennes, volets, stores...
.Le skylid et le bead wall(occultation et

isolation)
.l'avantage de laisser ) l'usager le soin

d'optimiser l'6nergie solaire.

-.,1

G11: Types d'occuftations ;source :Adopte por l'outew d potti l. LIZARD ; A.GUYOT ;orchi bio.; Editions Porenthises , 1980

Traces des ombres du
clou horizontal sur des
plans verticaux orient6s
Ouest et Sud : le rdgime
des ombres est

totalement difl'6rent ce
qui indique qu'une
architecture bien congue
ne peut pa-s offrir des

fagades identiques pour
ces 2 orientations.

Fiqure 72 sytime d'occultotion et orientotion de lo Jagode Source : J. L.IZARD ; A.GIJY)T ;orchi bio.; Editions Porenthises , 1980
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Chapitre 2 : Etat de savoir

L'dnergie dconomiser gr6ce au apport solaire peut 6tre perdue par effet convectif de la
ventilation, cette demiAre est essentielle pour le renouvellement d'air et un bon
fonctionnement du bitiment. Ellc assure un air int6rieur frais permet d'a6rer dcs surf'aces
couvertes et ombragdes et avec I'ensoleillement elle guide le positionnement de la vdg6tation.

3 .Vent :

3.1.@i@:
Le vent est un d6placement d'air g6n6rd par les diffdrence de pression entre des masses d'air : l'air
s'6coule des zones de hautcs pressions (anticyclone) vers les zones de basses pressions (dipression ).
L'icoulement n'est pas rectiligne, d cause de la force coriolis mais il prend une forme en << S >
s'incurvant en divergeant de I'anti cyclone et en convergeant vers la d€pression.
Pour une m6me altihrde, la vitesse du vent diminue lorsque la rugositd du sol augmente. de ce fait les
Les hrbulence diminue avec l'altitude . En haut i droit :

En haut i gauche

Ecoulement du
vent de

l'anticyclone vers
la d6pression en

h6misphire Nord :

ddviation par
rapport e

l'6coulement iddal
perpendiculaireme

nt aux lignes
isobariques.

Ecoulement laminaire et

6coulement turbulent :

frlets d'air sdpar6s dans le
1er cas et mdlanger dans

le 26me.

En ba"s : difinition de la
couche limite, sa hauteur

s'accroit lorsque la
rugosit6 du sol augmente.

Figure T3Types d'ecoulement du vent ;source : Source : J. L.IZARD ; A.GUyOT ;orchi bio.; Editiohs Pdrcnthises , 1980

3. 2 . Effets du vent sur bAtiments :

I Types d'6coulement
perpendiculaire i
I'axe de la rue

w/h La ventilation engendrde

Ecoulement i rugosit6 isol6e w/h> 2,5 Bonne ventilation
Interf6rence de sillage 1,54 <w/h<2,5

(i nterfdrence de
sillage)

Bonne ventilation*
protection

Eooulement rasant w/h < I ,54 Potentiel rdduit *risque
de smog (pollution)

2. Ecoulement oblique Meilleur potentiel de
vcntilation

Figure 14 : Ellet du vent sut b'timents - source : M. HRGGER ; M, FUCHS , M. ZEUMER ; T. STARK ; construdion et ehergie
Architecturc et ddveloppement dutoble ; Presses Polytechnique et Universitoire Romondes , 2017
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Chapitre 2 : Etat de savoir

3. 3. Les effets thermiqucs de la ventilation :

La ventilation active les dchanges convectifs cc qui la ventilation rninimise les effcts de l'inertie
thermique. EIle amdliore l'efficaciti de la transpiration car I'augmentation de la vitesse de l'air sur le

corps, fait glisser la zone de confort vers des conditions plus chaudes ct plus humides, sans modificr
obligatoirement la tempdrature r6elle du local.

3.4, Les facteurs qui d6terminent les effets du vent:

Topographr.

v€g.taton
(oricnt tio^ du bitim.nt

tavolum6trie
La disposit,oo de prusi€urs batment5

entr. eur

Figure 15 Les focteors qui dite,minent les eIlets du vent ; Source : Adopti pat l'outeu d portir de R.oONZALO ; U.HABERMMAN

;Architectute et efficociti enerqitique :Principes de conception et de construction; idition BIRKHAUSER

Le niveau moyen des constructions, qui font obstacle d I'dcoulement, permet ddfinir une sou-s-couche

atmosphdrique d'icoulement fortement perturbd, nomm6e canop6e urbaine [Bozonnet.E : 2005].

Rugosit6 Porosit6

La rugosit6 est une caract6ristique de

l'6tat de surface d'un ensemble urbain

Le volume d'air qui existe rdellement

dans la forme urbaine

La rugosit6 am6liore la ventilation

Car elle riduit la vitesse moyennc du

vent

Plus la porositd du site diminue plus

l'intensitd de formation de l'ICU
augmente

Equation de Ahmed Ouameur,2007

Ru : Sb/ Scu

Ru : Rugosit6 urbaire
Sb: surface batie en fagade

Scu : surface de la canop6e trbaine en

faqade

Equation de Ahmed Ouameur,2007

P:VvA/t
Vv : le volume des vides

Vt: lc volume de la canop6c urbainc

Synthise : la ventilation a I'int6rieur d'un

tissu urbain ddpend de sa porosit6 cette

derniBre a un effet direct sur la variation

de la trajcctoirc du vent et sur sa vitcsse

Selon Serg salat : la porositd diminue la

pollution de l'air emprisonn6 dans la ville
" des rues ouvertes continues align6es sur

la direction des vents dominants se

nettoient plus rapidement".

3.5, Yentilation du bitiment :

Dans lcs zones venteuses, la disposition des entr6es et des sorties d'air qui tiens compte de la

profondeur et de la hauteur du bitiment permet d'assurer la ventilation hansversale. L'effet de

chemin6e utilise la diffdrence de tempdrature entre I'intdrieur et l'extdrieur pour permettre une

ventilation naturelle en absence du vent.
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d

I

Ventilation par le vent Ventilation par tirage
thermique

Ventilation par tirage thermique

Fiqute T6: P ncipedediplocementd'oitpotleventetpottirogethetmique.Source:M.HR66ER;M,FUCHS,M.ZEUMER:T.
STARK ; Construction et ineryie : Architecture et diveloppement dutoble ; Presses Polytechnique et Universitote Romondes , 2O77

4. Humidit6 de l'air :

"la proportion de la vapeur d'cau dans I'atmosphdre : elle agit de manidre subjective sur la santi et le bien dtre
humain ainsi que sur les d6clarations selon lesquelles telle rdgion est plut6t soumise au brouillard ou aux
intempdries. La quantit6 maximale de vapeur d'eau que peut contenir l'air ddpond de la tempirature. L'uaiti
de mesure appeler humidit6 absolue d6finit en g/m I [a teneur r6elle en vapeur d'eau de l'air. Elle joue un r6le
essentiel pow la dil'fusion de l'humiditd des locaux."

Humidit6 relative : proportion d un moment donn6 de la vapeur d'eau dans l'atmosphdre par rapport i sa

teneur maximale. Lhumiditd de I'air intirieur dipond de [a capacitd d'accueil, et de la fonction de l'espace.

5. Topographie :

La topographie ddtermine l'orientation d'un bdtimcnt par rapport au soleil (oricntation dc la pente de la
toiturc) ou I'influence du vcnt (situation exposie ou abritdes).

Exemple:'l construire au sommet optimise certes l'utilisation de l'dnergie solaire mais entrainent
d'importantes dqrerditions thermiques en raison de l'exposition au vent. Une orientation au sud permet de
riduire la distance entre les rang6es de bAtiments, mais aussi d'augmenter la densite de consmrction.
- Les plantations autour d'un britiment permettent d'amiliorer les conditions climatiques qui s'exercent sur
l'enveloppe et les espaces ext6rieurs.

II. Partie 2 : Les donn6es et les outils de I'analyse bioclimatique :
L'analyse bioclimatique nous peffnet d'identifier lc potentiel dnerg6tique du site, elle aboutit i des

recommandations architecturales i panir des donn6es slimatiques et des exigences de confort.

o' Roberto .G ; Karl.J ; Architecture et efficacit6 dnerg6tique ; Principes dc conception et de construction:

II

ddition BIRKHAUSER
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Chapitre 2 : Etat de savoir

Les donn6es du confort
thermique
.Paramatre du (ontr6le du
conlort thermique

Figurc77:Lesdonneesdel'onolysebioclinotique; Source : reprcduit pot les outeurs o pottit du courc moster orchitectute et
envircnnement universiti de Biskra

2. Les outils de I'analyse trioclimatique :

2. 1. Les diagrammes bioclimatiques :

C'est un outil de synthdse qui consiste d donncr au bdtiment les conditions cxtdrieures pour lcsquelles la
r6ponse de l'enveloppe et de la structure conduira d des ambiances intdrieures comprises d l'int6rieur d'une
zone de confort.

Le diagramme bioclimatique permet de visualis6 l'exigence humaine, le climat local, et la rdponse qualitative
globale (riponse climatique) des solutions architecturales.a

M6thode de Givoni :

Mdthode de ddtermination
de la zone de confort i
partir d'un diagramme
psychom6trique courant les

limites des ambiances
confortables sont
reprdsent6es en 2parties :

- le confort
- une zone de conditions
supportables qui entoure la
zone de confort.

Fiqure 18 illustrotion mithode de Givohi , Source : Courc Melle Kholissa,Couts 2 : Confort thermique ; Mostet orchitedure et
environnement universiti de Bisktd

La gamme de confort thermique de De Dear : norme de confort proposde pour la normc ASHRAE 55

applicable aux bitiments i ventilation naturelle.

La mdthode consiste a difinir une plage de La tempdrature opdrative : C'est la temp6rature de confort
ressentie ou temp€rature rdsultante sdche << est une grandeur fictive qui intdgre la temp6rature d'air ,la

Donn6e des solutions
architecturales
.lnertie thermique
.R6sistance thermique
.Ventilation
.Captatioh solaire
.Svstame de chauftage et de
climatisation naturelle.

* 
J. L. IZARD ; A. GUYoT ; archi bio.; Editions Parenthdses , 1980

24

1 . Les donn6es de I'analyse bioclimatique :

a



Chapitre 2 : Etat de savoir

temp6rature radiante de l'environnement ainsi que la vitesse de I'air au voisinage du sujet :elle diflbre
d'autant plus de la tempdrature d'air que la temp6rature radiante s'dcarte elle-m6me de celle de l'air et que la
vitesse d'air augmente >> 

o5

!,

ta

i
I
r

i
II

I
I
I

rr ao ,a

DE DEAR (zq)T}

La gamm€ du confort pour le mois proiet6 est : 19.5-24 en hiver et
24,5-29.5 ou bi€n 21.75 en hiver t 2.25 et 27" 12,5 en 6t6.

Figure 19 Lo gdtufie de conlott de DE DEAR , Source : Cours S.BOUKARTA, ldentilicotion du potentiel bioclimotique de ld ville choisie

confod the.mique

Le diagramme de ZVOKOLAY :

Diagramme psychomdtrique qui ddfinit les recommandations architecturales optimales en indiquant leurs
impacts sur le confort thermique durant les diff6rentes pdriodes de I'annde.

-.- .

-.,, ..
-

Figute 20 Exemple diogrornfie de ZVOKOLAY ; Source : Couts H.KHALISSA ,Cours 2 : Confort therfiique ; Moste. dtchitedure et
envi@nnenent univercite de Bisktd

la table de MAIIONEY : une sdrie de tables de r6firence pour la conception de bitiments adaptds aux
conditions climatiques. Les tables utilisent des dorurdes climatiques faciles i obtenir et des calculs simples
aboutissent aux lignes directrices.

Ainsi elles ne donnent que des indications qualitatives mais dvitent la complexit6 de moddlisations telles que

la simulation thermioue dvnamique.

ot op cit
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Chapitre 2 : Etat de savoir

Figure 2lToble de Mohoney ; Source : Couts H.KHALISSA ,Cours 2 : Confort thermique ; Mostet otchitectwe et environnement
universiti de Biskro

III. Partie 3 : Synthise de l'6tat de savoir

1. Synthtse entre donn6cs climatiques et phascs du projet :

Donn6es du climet

Ensoleillement : rdgime horaire

r6partition des rayonnement dirccts et

diftus.
R6gime dcs puissance regues .

Choix des orientations de faqades captrices

Proportion de vitrage ou de serre

Ternpdrature : rdgime des amplitudes
journaliBre et saisonnidres

Choix de l'ordre de grandeur de l'inenie intdrieure
(systdmes de construction lourd ou l6ger)

Choix des systimes d'occultation

Vent : secteur et vitesse en relation avcs

les autres pararndtres

Orientation des auhes fagades dimensiols des

ouvertures,

rdpartition interieue

Figurc 22synthise donnies climotique et phoses du projet Source : J. L. IZARD ; A. GUYOT ; orchi bio.; Editions Porenthises , 1980

26

2.2 La simulation thermique dynamique :

Calcul de I'dvolution ten,porelle de l'6tat thermique d'un systdme utilisant rm moddle numdrique approchd
de I'objet r6el.

Les outils informatiques permettent d'effectuer des simulations dans diff6rents domaines :

thermique :

F Pr6vision de la consommation d'dnergre d'un projet de batiments

) Gestion des donndes climatiques
) Etablissement de profils d'utilisation
) Traitement de variables gdom6triques et lides aux installations techniques du

betiment.

Techniques d'dclairage : simulation de l'dclairage naturel et artificiel d'un projet local

Principales phases du proj rt



Chapitre 2 : Etat de savoir

Donn6es Phases du proiet concern6es
Latitude du lieu Orientation, dimension des systdme

d'occultation.
Topographie: bilzur local horaire
d'ansoleillement.

Ajusternent des choix d'orientation de fagades
captrices.
Urbanisme :critdrs d'6tablissement des C.O.S

2.Lesim cations des donn6es du sitc sur le ro et architcctural :

Figure 23 Les implicotions des donnies du site sur le prcjet orchitecturol. 5ou.ce : l. L. IZARD; A. 6UyOT : otchi bio.; Editions
Parenthdses, 7980

Synthise param6trique :

L'approche 6nerg6tique a permet d'enrichir lcs notions dc l'architecture passive par un classement dcs

paramdtrcs dnergdtique ainsi que les recommandations relatives i, chacun d'entre eux, afin dc lcs concr6tiser

dans le projet et 6valuer son efficacit6. Cependant, elle reste limitde si elle ne s'insdre pas dans un contexte
g6ographique et climatique. Donc pour mieux difinir les valeurs recommanddes des paramitres elle doit 6tre

comp[6t6c par une analyse bioclinutique et param6trique (pagc 55 i page 64)

T-rpes Paramitres Recommandation

Liis a la
forme

Dcnsitd
Densitd
inergitiquc

U = HT/ SHab
l6

Densitd
bitie

Db : Ccs x nombre de
niveau

Ddpond du site

Volume passif taux de volume passif:
volume passif /volume totale

Valeur optimale 100%
mais d€pend des

conditions climatiques
Voir rdsultas des

simulations page

Compacit6 C=S/V Rdsultat des

simulations page

Liis i
l'enveloppe
erd
l'orientation

Admittance solaire IAi x Ci+:Ae r Ce+ IAs+ IAo x Co

IAn+ IAel IA5+ :Ao
A-S "

0 <A-s <l

Rugosit6 Ru : Sb/ Scu Relative i la direction
et la vitesse des vents
dominantsPorositi

Lids i
I'environne
ment

Ilot de chaleur urbain A (Tu-r) = 7,54 a 3,94 1n

(H/L)
A (Tu-r)= 15.27 13.88
YsKy

Difference de
tempdrature <
3,70 'C selon (Luke
Howard I 820 )

Prospcct L:xh ou IVL
L= H ou L :H/2 au centre
urbain ; L =2H ou L:3h
en pdriurbain ou rural

R6sultats des

simulations. Voir page

Figure 24 synthise porumitrique de l'itot de sovoit; source Auteus

a6 
ll Ya eu un effort pour le calcul de la densit€ 6nergdtique dans la ville de ville Bouira mais vu la difficultd de l'ax6 a

l'information et le temps qu'elle nEcessite la recherche n'a pas 6t6 poursuivie.

Calculs
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Chapitre 3 : Conceptuel

Introduction ; La concr6tisation des hypothtses (page 5) n6cessito une ville exemple ou on les applique, nous avons pris l'excmple de la ville de Bouira
appartenant ir la 26me couronne du systdme urbain Nord centre ou les conditions de d6veloppement sont disponibles. Afin d'orienter notre
intervention nous avons procddi par une analyse urbaine qui constitue un prialable important pour dtudier le tissu urbain et d6terminer lc r6le du
futur bAtiment du point de lue de la structure urbaine.

Schdmas d'analyse

ffi

r:$i xtrtorhur l4 synthire dc la
croi33ance

al6ments n.turGl!

dldment3 .rtilicicle

Problimetique

e) Systim. vi.ir.

b l Systlmc percrlleire

c) syltame bitiG

dlErpecc publicSWOT

2 . Phase d'analyse

rirhA Olmrnrion ta IrElEEWrrrEll
d'enelyrr

B) Analyse diachronique

C ) Amlycr rynchronique

D I Synthler SWOT

d'lntrrarantlon

Forces

Faibl.$cs

Opportuniti!

Menace3
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1 .Phase introductive :

B) Prar. ntrtlo nI

I
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Chapitre 3 : Conceptuel

I. Dimension territoriale :

l. Pr6sentation :

Systarne urbaln nord centr€l
La wila de Bouira cst limitde
- Au nord par la wilaya de Boumerdes
et Tizi-Ouzou.
- Au sud et sud ouest par les wilayas de

M'silla et de Midda.
- A l'est et au sud est par les wilayas
de Bejaia et Bourdj -Bou-Arreridj .

- A I'ouest par les wilayas de Blida et

M6dda.

I
1€re couronne:
polaairataon autoua
dAlaer

26me couronne

I
Zone metropole
Pas mal equip6e

Faible ddveloppement
Soc io-6conorn iq u e

lncapacit6 de
contenir les surplus
d6mographiques

disposition des
conditions pour un
6ventuel
d6veloppement

t

Figute 7: Lo dimension teuitotiole de la wiloyo de Bouito
Source: Revision du PDAU de Bouito idition finole, CNERU AVR|L2016

2. Agriculture et forets :
La superficie de la wilaya est r6partie comme suit : 64,89%o de terres utilis6es par l'agricultue .6,99 % de

terres improductives non affectdes d I'agriculture. 28,12Yo en tenes forestidres.

Figure 2: les lorets entowont la commune de Bouitd ; source :Google Eorth

3. Hydrographie :
La wilaya de Bouira renferme d'importantes ressources en eau. Elle est travers6e par des bassins versants
importants dont l'apport moyen annuel est de l'ordre de 561 millions de mi constitu6 par:4bassins versant
.3barrages, et une retenus collinaires.

4. Tourisme ;
La wilaya prisente un important potentiel nahrrel et touristique
- Espaces montagneux forestiers.
- Site touristique ( Tikjda).
- Site thermal dans Ia commune d'El Hachimia.
- Sites historiques et archiologiques.

5. Pr6scntation du chef-lieu de la wilaya :

Situation g6ographique : chefJieu de la wilaya, se situe au nord centre du pays, Elle est situde i environ I l0
Km au sud-est d'Alger sru une altitude de 550 m environ au bas du pi6mont du sud-ouest de la chainc de

30
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Chapitre 3 : Conceptuel

Djurdjura.aT Elle couvre une superficie de 97 Km' soit 02% du territoire de la wilaya et abrite une popularion
85.000 habitants, soit une densit6 de 855 habits/Krn, avec un taux d'urbanisation d'environ 657o .aE

La commune de Bouira est

Compos6e des il6ments
suivant:
- le chef lieu.
- 3 agglomdrations
secondaires : OULED
BOUCHIA- RAS
BOIJ'IRA- OULED BELIL.
- 2villagessocialistes
agricoles : V.S.A ras Bouira
et V.S.A Said Abid.

Figute 3lo ville de Bouiro et les 3ogglomirotions secondoires source : outeurs, Fond :Gooqle Eorth

6. Accessibilit6 :
L'infrastructure routidre : Bouira est une ville carrefour sur les axes nord-sud et est-ouest qui charrient un flux
national (RN5, RNl8, RN33, CWl27, CWl28, CW05, CW6), en plus de I'autoroute qui la traverse du c6td
sud. L'infrastructure ferroviaire : comprend une voie unique qui traverse [a ville du Nord-Ouest au Sud Est et
la relie d Alger d l'ouest et d Bejaia, Constantine et Annaba i I'Est.

La ville de Bouira se situe
d 7l km de l'a6roport
Houari Boumediene, et de

87 KM du Pon d'Alger.

Figure l Source : outeus, Fond : Google Eofth

7. Sismicit6 :
La rdgion de Bouira est classde Zone IIa de sismicitd moyenne.

CCS C&r. rwnn , ol i.riE . Apo/{,u- .i Ahi. Pdrqtqn cuss/ricl r/olY s/sy/ol'f oEs f,LAYAs 0 AL]#NE

o' 
cNERU zo16

* op cit

Figute 5 code de Zonoge sismique RPA 99. source : Rivision du PDAU de Bouito ;CNERU 2o1j
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Chapitre 3 : Conceptuel

8. Synthlse de la dimension territoriale :

II . Analyse Urbaine

1. L'extension de la ville de Bouira :
L6gende:

T-rr?s a pot-ntt.llt4
as.rcole bonne
construction lnterdite

Te.rcs . pot-ntialita
.gricol. moyen^e.
construction awcc
autorlsataon sp&l6le

II Terrcs a moyenne et
,alt le potentlallt6
.A.l.ole, const.udlon
av- aut6rlsatao6

-t
Figurc 6: l'itolement de la ville de Bouitd su les foQts et les zones ogricoles; Source : outeurs ,Fond : Rivision du PDAU de Bouird
cdfte des volews ogticoles 2070

Probl6matique : La croissancc dc la villc de Bouira se caractdrise par un dtalement tentaculairc sur les forets
et les zones a agricoles qui l'entourent, ce qui constitue une menace pour l'dcologie du fait de
l'impermdabilisation des sols prot6g6s.

2. Le choix de I'approche d'analyse :
Pour mieux situ6 I'origine du probldme, nous devons analyser les diff6rentes dtapes de la croissance de la
ville (anatyse typo morphologique). Ce qui nous permet de d6frnir l'6tape durant laquelle il ya eu un t,?e
d\:rbanisme non ad6quat, et proposer des solutions sures et durables. Afin d'6tablir un lien entre notre
intervention et la culture dnergitique, nous avons compl6t6 notre analyse typo morphologique par
I'introduction des diff&ents modes d'appropriation des espaces ce qui offre a I'analyse une dimensions sociale
reflitant l'aspect comportementale des habitants qui influe le rythme de Ia transition 6nergitique. De ce fait
nous avons opter pour l'approche frangaise (6cole de Versailtes) : C'cst un groupe dc recherche de t'Ecole
d'architecture de Versailles dont les principaux acteurs sont l'architecte Jean Castex, l'architecte-urbanistc
Philippe Panerai et le sociologue Jean-Charles Depaule. Ces auteurs furent les premiers i inhoduire la
m6thode typo morphologique en France. Des concepts ont 6t6 tt€s de l'dcole italienne pour simplifier les
donn6es de l'dcole mwatorienne et itablir une dimarche d'analyse qui s'int6ressera aux 6l6ments suivantsae :

o" unice.fr; [En ligne]. universitd Nice , facult6 espace et culture ,( consulter en 2016 ]. Disponible sur

http://unt.unice.frluoh/espaces-publics-places/

Foacsg;

Oersenes routiares .t fenovi.lres de prernBre qualitd

Appanenait a lB dalname couronnc de la Radon
Nord cmtr., Ell€ a @mme vocalion d" devenir

lbrrlke pays Altfuq. C'.st dlre qu'dl€ ie pra..nte
comme zone d'!,ocallence poua le radaploleme de

..ftain s a<tMr*5 €t &uiFnmts a soo niv?au

Les p.ogrammes dtmdoagemenr proj46r inslste sur
fEttradivird de l. raalon.

talltLtslt:
Ii ville e5t entour6e de forers et de roner naturell€
protaS6e ct terre aarl..le menacde5 par l atalement

rrb.tn.
i4seau dbss3inis*rn ent vAuste et Canalisatioat

ddrfdorer loft dcs r,rv.u d'rnfr6itructure .

Mcnacci: Plusieurs cond ultes de 6aa HautePr6raon
tr.v.fser|t le p6rimetr. coinmun.l dc S(XrnA dan5 le

i€ns r.lo.d O1l6t v6s le Sud €ST Sud

L. :ooe inondable Oued qhorr-r et ancien cou.t d'e.u
ct zone inco.stflrctiblc .

swoT

Opgoituritd.:
Pro{6it6dela capitale

Potentlel de tourism. montafiard imponant
D.i t.rre! a8ri.ole. a mettre encore en vala,r

reSroi de traa forte 9l5micta.
glisscmmt de t.frah probable (penlc irnpstant€ )

Clntc .n.ien .nto{rr6 d! 2 .ncieni coun d eau
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Cha pitre 3 : Conceptuel

A .La croissa nce urbaine
B.farticulation de l'espace

urbain
C .Les typologies des 6l6ments.

Occupation ottomane 1830 1858-1930:{le village colonial 1930-1958Avant la conquete ottomane

A .[a croissance urbain : Partie diachronique

Au d6but du 176me sidcle,

Bouira 6tait un site travers6
par deux Oueds qui se

rencontrent au niveau du

souk Hamza et d'un point

d'eau, et se d6versent sur

oued Eddhous.

Les Turcs avait implant6 un

Bordj pour la collecte des imp6ts
provenant du Souk, et un fort
militaire pour contr6ler le
mouvement des populations

empruntant la route Alger
Constantine.

Le 28 septembre 1858, la

commune de Bouira a 6t6 cr66
par le Mar6chal Mac Mahon.
C16ation du premier lotissement
urbain.

Am6nagement du Bord.j Turcs par
les frangais en centre
administratif.

L'apparition du premier axe

d'urbanisation

Densification du noyau initial
(ilots de la partie sud) traduit
par une fragmentation
accentu6e du parcellaire et une

occupation anarchique i
l'int6rieur des ceurs des ilots.

lrfr.h
(L

(9
I

'\9

I
t

\
t
GO
I

&ra.lrt
i-

' ' $flil(

I
0)
I

@

-.

1

,J"

j.,

I
ItIt

Figwe 7 L'oppotiotion de lo ville de Bouiro ; Soutce : corte codostrule de Bouito d'optas : Mimoire de fin d'itude : Unive$iti de Bejoio 2014
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Chapitre 3: Conceptuel

La nouvelle forme
d'urbanisation est la
premibre rupture avec la

logique urbaine coloniale.

Le d6veloppement de la
ville dans la direction ouest
au deli de la voie ferr6e,
ainsi qu'au niveau de ras

Bouira et Ouled Bouchia.

La construction des

habitations ; loyer mod616
(HLM); et des cit6
horizontales

..r$,,;

La naissance de 02 cit6e
(cit6e HAMLAOUI et cit6e
ALLOUACHE), un lyc6e
MIRA. Des op6rations assez

importantes ont 6t6
entreprises, il s'agit :

- de la couverture des 02
oueds. celle-ci a permis la
16cup6ration d'une bonne
partie de terrain pour
l'urbanisation.
-de la d6viation de la RN"S

du cot6 est.

Moment d6cisif de l'urbanisatlon
de Boulra: la commune de Bouira
est chef-lieu de wilaya.
Elaboration du (PMU) qui est i
l'origine d'une op6ration de
16novation de l'ancien noyau.
L'extension de la ville s'est faite du
cot6 NORD-ESI SUD-OUEST du
noyau colonial, par la pr6sence de

02 axe porteurs de croissance qui

sont la RN'5 et RN"18.

Cette p6riode a vu Ia cr6ation de 02
villages socialistes

1Qrlra
{

Cette 6tape correspond la rdalisation du

\e

$
I

I

\'\

-f* -BI

J

L967-1974 1974-t9801958-1952 7980-1990 : Le zoning

Figure 8 Croissonce lo ville de Bouito ; Source : corte codostrole de Bouito d'opris : MCmoire de fin d'itude : Universiti de Bejoio 2014
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PIan Directeur d' Urbanisme(PUD).
Elle a vu:
- la rdalisation de la zone d'habitat urbaine
nouvelle (ZHUN) sur le plateau Oucst dc la
ville.
- Rdalisation des deux zones d'activitds D1
etD2.
- Crdation d'un grand nombre de

lotissements.

- La r6novation de l'ancien noyau par la
16alisation de 87 logements sous forme des

barres.

I 'tl
I I

I
.{

'"Dt l

lll ,

o t ZEt;\';$



tn

rlcoles et lncluant les deux agglomdratlons secondaires (Ras

ulra et Ouled souchia). 6
alisation des deux lotissements 166 et 338 lots

alisation du quartier dit des 56 logements

ntre universitd et un complexe sportif semi olympique

I ll. lt ,l lt ,t t,rrrl .rirr,,i r ,', lr.ll,llll,

1t-€\{. t

aI

i I
f

sB Figute 9 Corte synthese de lo croissdnce de la ville de Bouito ; Soutce : Auteurs

L'dtablissement de la ville de Bouira a commenc6 d'un Souk prEs d'une source d'eau, les ottomans ont fait d'elle une zone militaire. En 18t

est devenue une commune dot6 d'un 1e'lotissement urbain colonial, et depuis elle a trace son passage d'un petit bourg i une ville d'impo
r6gionale. Son urbanisation a 6t6 marqu6e par des 6tapes ddcisifs et celle qui influe le fonctionnement de la ville jusqu'i aujourd'hui est p

du zoning qui a conduit a l'6loignement des diff6rentes fonctions et la rdduction de la proximit6 des 6quipements de ce fait la ville s'est prl

la mixit6 fonctionnelle au sein des zones d'habitations.

qrl

lindhpd:eNirtetud,itut Dn . Du @t€ 6nersetique { le .out d6 lnlrrnru.ttrG du . un ap.rDlll.m.nl de.oElrrciotu .t l. dar.nd.nc. vii-l-vl5 d6 noli
tr.mpod. pn!/.tlmrllqu.tt un eElr$m.nl & l..onhmm.don d'6eGi. ) 1ce quiconduiti la cDllution de l'envlronnemnturb.h

' R.GONZALO ; K.T.HABERMMAN ;AEhit utuE et effimild oersdiqu. :Pnncip* d. coru.pri@ .t d. cdsiructio4 edition BIRKHAUSER

L6gende
I
I
I

AS: Altlomarrllonr r.condrir.t
VS:Mllrt. So<i.lina
ZP:Zonr drr Par<

ZS: Zonc de Sport
ZH{JN: Zon€ d'hEbitBtion urb.in
nouve lle

D; zon€ d'activitit

n 5

I/

T

I rsso ottoman (bordj + fort)

L868-1930 premie rtissu colonial

Ilgso-rgss densification

l--lrgsa-rgoz Rupture et ( A.S ),

]naz-:sta
1974-L980 ( PMU ))

|--lfgAO-fggO ( pUD)) zoning

Irggo ( PDAUetPos)

l!rsso-zooa
I BarriEres de croissance
p4xs5 gorliers majeurs

F-lvoieferre
Elloueu'
[::'l Anciens cours d'Eau

I nOf. universitaire

! Terrain d'inte rvention

Pre ottoman (souk)

5c..iE : E !ol.: r fa lteur

r? fst Otrr

o

I

ooRou

I

nI

carte de
stratrfrcatron
des tiss u s

N

I
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Chapitre 3: Conceptuel

B . l'artlculation de l'espace urbaln

dc relii lcs dilldrcnts tissus disposis cn discontinuit6

B.a.LesRuptures.'
Ba rriE res de croissance

T 2!
G)

I

I

Figure t3carte des ruptures de ld ctoissohce de lo ville de Bouiro Source

Memoirc de fin d'itude univerciti de Bejoio 2014 rcprcduit pot l'outeur

- Oued (Edhous') constitue une v6ritable barridre

naturelle freinant la croissance de la ville vers le Sud.

- La voie ferr6e passe a l'int6rieur de la ville de Bouira ir

la limite Ouest de l'ancien noYau.

- La route nationale N"5 du cot6 Est de l'ancien noyau.

- Au bords de la voie ferr6e une zone industrielle

comportant la minoterie de I'ERIAD et le d6p6t NAFTAL.

- l'autoroute "Est - Ouest" a isoler le quartier de Ouled

Bouchia.

Le village colonial dtait limitd par des barridres de croissance qui se sont opposdes i la propagation continu du tissu mais i partir de 1958 . la croissance de [a ville
s'est dirigde au-deli des obstacles gdographiques et artificiels. Et pour dviter l'isolation du noyau ancien des articulations ont dtd construites sous forme dc ponts, afin

B. b. Les articulations :

Fiqute 71 les orticulotions dons ls ville de Bouit.
source Auteurs , Fond : google Eorth

ll.xast 3.rticul€tion!m.tari.lita.so..
C!!-pEnt!-

O.,-,.n, ,. "o'. r.,4..u niv.tu du
prolona!m.ntd. l. RN18.

O su,votont to voie ler6. ou niv.ou de
lo voia m.nona e.rs lo zoa. das po.ca.

Osurvclant [oued au hiv..u du
prolona.m.nt d.l. rout n.tional! N"5, il
r.li. l'.SAlomar.tion t.con d. ir. (ou l.d
aouchi.)r l.vill..

C.Les typologies des 6ldments : partie

C. a. El6mcnts artificicls ct naturcls

Figure l2corte des el4ments nqturcls et ottiliciels de lq ville de qouiru

Source : Auteurs , Fond : PDAU Bouiro

Les dldments sl.nchroniques naturels Les 6ldments
synchroniques naturels se composent des cours d'eau qui
parcours la villc, ct du tissu v6gdtal sauvagc, qui se trouve
conliontd au dldments artificiels bttis compos6s du:
systdmc viaire, systdmc parccllaire, systdmc bAti ct cspacc
publio
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Neuds majeurs : lls se localisent sur les voies principales et constituent des repEres marquant les intersections ou les entr6es de la ville
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SvnthAse : d'apr6s l'analyse des voies on constate
que cette ville (Bouira) offre une bonne permdabllll

i travers son systdme viaire, l'embouteillage est
presque inexistant, ndanmoins l'absence des

embouteillages reflEte aussi le manque d'attractivll
de ce chef-lieu qui vis une attractivit6 trBs r6duite 5

rapport i d'autres chefs lieu.

Le d6veloppement du tissu urbain
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Chapitre 3 : Conceptuel

La Bars routiire

taga.o terrovlalrG

C . b . 8. Oflie de mobilit6 :

svnthese:

on voit que la Mobilit6 est bien
pr6sente i l'intdrieur de la ville,

ce qui encourage d'utiliser les

transports en commun, mais la

qualit6 que ces engins, n'offre
pas un bon confort et l'offre de

travail est introuvable sauf au

secteur de l'6ducation et de la

sant6, ce qui incites les

habitant e utiliser leurs

voitures.

Figurc 24 cercles rcprisentont le trojet que l'homme peut porcourh en 5 min pour oboutir o Dn orftt de bus ;Source : Eloboti pot
l'outeur

C. c. Le systime parcellaire :

le systdme parcellaire est la rdpartition du sol en unit6s de propri6t6 foncidre , il forme avec le systime viaire
un mode de distribution de I'espace urbain .50

Localisation des tissus 6tudi6 : Afin de pouvoir analyser I'ensemble du tissu urbain dans son cadre historique,
nous avons opter pour un 6chantillon de chaque p€riode de la carte synthdse de croissance5r, ce qui facilite la
ddfinition des diffirences typologiques de chaque parcellaire .

Ldgende:

0
r-lIJ

,

D
0
F

Quelque ilotsdu tissus colonial

Quelque ilotsdes AS

Quelque ilots da ZHUN 1

Quelque ilots du tissus des V5

Quelqueilotsdes ZHUN 2

Quelque ilotsdu tisus actuel

Figure 25 cofte de Locolisotion des ichdntillons de porcelldires itudies; Source : Auteurs ; Fond : Corte synthise de lo ctoissonce de lo

vi e(poge 35)

50 Regards sur la ville wordpress.com; [En ligne]; J DANTHON . Analyse du tissu urbain : ta mdthodc physiologique ,

Editer le 28/12l1013

5' 
Page 35

carte d€
stratif!aatron
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Chapitre 3 : Conceptuel

Le oarcellaire de chaoue 6chan ti on:

Parcellaare P6riode Occupation et
morphologie

Gabarit et
continuita

6volution

coloniale

1858

19lO

Occupation
p6ripherique

Typologie e

cours
plat

Bas continu evolutif

A.5

1958

1962

P6riph6rique
TypoloSie

Lineaire
Plat

Bas continu Evolutil

ZHUN i

t962

1914

Axiale

En pente
Haut cootinu Non 6volutif

Figure26:ichontillonsdeporcelloitedespiriodesT,2et3;Source:Autews,fonddesifioqe:GoogleEofth

Lin6aire
P6riph6rique
En pente

ACTUEL
1990
2076

Haut
continu

Non
6volutif

Figute 27 echontillons de porcelldi.e des pitiodes 4 , 5 et 6 Source : Auteu6 ; fohd des imdges : Google Eorth

Synthise : Le fonctionnement de la majorit€ du systdme parcellaire se caract6rise avec unjeu entre

permanence et changement ce qui affirme sa capacitd de se renouveler et d'6vo1uer.

C . d. Le Systime biti :

Le systdme bdti englobe les differente formes et fonctions des bdtiments, il forme avec les espaces libres un
rnode d'occupation du territoire urbain.

P6riode typeOccupation
ct
morphologie

Gabarit et
continuita

Village
socialiste
t97 4
1980

Lin6aire sur
un terrain
accident6

Bas continu Evolutif

Parcellaire

ZHUN 2

1980
1990

Periph6rique
plat

Haut
continu

Evolutif

40
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Chapitre 3 : Conceptuel

C. d, l. Structure fonctionnelle :

La structrne fonctionnelle de la ville et en plein ddveloppement plusieurs proj eG sont en cours afin de
I'enrichir et de subvenir au besoin de I'habitat dont la rdpartition des diffdrentes typologics est repr6sentdc sur
la carte ci-dessus avec la rdpartition des dquipements.

Figurc :8 Structure fonctionnelle de lo ville de Bouiro ; Source : Rivision PDAU 2009

C . d . 2, Typologie des Ilots de chaque parcellaire :
La typologie dcs dchantillons de parcellaires choisis est d6taill6e afin de ddduire la forme urbainc qui
correspond i chaque periode historique ainsi que ses paramdtres lids i la forme et i I'environnement ce qui
nous permet de suilTe leurs ddveloppement et I'influence des nouvelles formes urbaines sur ces paramdtres.

Fa ible
1a6a

1930 lahwach

A.S
1954
-t962

i^divid'r
ell€
Rurale

Falble

o.5 0.a 1.6 o,15 4,95

o,24 0,24 0,24 O,5 9,57

o,31 12.14Habitat
Collectif

ZHUN
1
1962-
1974

o,r.1 0,036 0,11

R+2

Structure fonctionnelle N

I

7
5O0m

BIllIT1 I$N'DTE E$IT:iT

f,lBIllI lliDll lDtxl f,\ cotx,

f, lLrI !\:UIIDta! [] tt0tf,I

EltrITl NDITDTI1 lITtSIt

E{Urrt ntclltl
E{ EIrI COLICIII SSrl\
xrIIrr cdrclr ts co(lt

&lmll cotlclr rf PloJxr

EG l?Etf,\I [I $rl rct [psrr\']

tQ(mrf,I-I [I S[tl t(I Xl COIIS

EQ(u[rrf\-I tl SEtl',tc[ L\ nOIT

rcln'tIIINrr]Ir

TCII\TII EOITTI

o![TIrII ]ttxll,lll.\ rr cElxIIE\

TERRT1iN DINTERVE:{Tl0N

L6gende:

Figure 29 Typologie de lo fotme bAtie de choque porcellaire ; Soutces : Auteurs
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Chapitre 3 : Conceptuel

individuelle
2,13 0.5 2,1 0.3 7,O9

3

o,3 1,5 0.26 8,68

o,4 2,1 6,01
5

VillaBe

1974 1980

A.S

1954
1962

R-4

Lineaire

plat

R+5

2000-
20t6

Fortepent€ 2,5
R+5

Figure 30 fypologie de lo lorme b6tie de chaque porcelloire ; Source : Auteurs

Synthlse : On remarque quc la p6riode coloniale se distingue par une densitd bitie et des coclficient
d'occupation du sol et d'emprise au sol dlevds par rapport au pdriodes historiques suivantes ou ces paramdtres
diminuent avec l'apparition des zones dhabitats de nouvellEs rypologies. A partir de 1974 les COS, CES et
densitd b6tie augrnentent m6me quand il s'agit d'habitat individuel, ils atteignent leurs valeurs maximal I'an
2000 ou la raretd du foncier devienl 6vidente. Conlrairement aux autres paramdtres I'ICU augmente de plus en
plus et la compacitd varie d'une forme i l'autre.

C. d. 3. D6tails des Ilots de chaque p6riode :

Les dchantillons de chaque ilot sont encore plus d6taill6s afrn de reconnaitre I'aspect de chaque bAtie ainsi que

le reperage et la lisibilit6 au sein de l'espace urbain.

P6riode coloniale 1868 1930 :

La pdriode coloniale est la plus riche en rdponse climatique du fait de l'absence des systdmes actifs de

chauffage et de clirnatisation i cette dpoque

Figurc jl detoil d'un ilot de b pedode colonidle , source :Auteu6 ( photos et rcrte )

I

FaEade: align&
Gabarit: RDC et R+A

Texture: pjerre, terre, iuile

Repire visuel

R6ponse climatique

Vue significative

Vdtust6 et insalubrit6

.Toitu re inclin6e en tuile-

. mat6riaux pierre et terre

.Rues ombrag6es.

. Fen€tre avec volet
(protection soiaire).
.Prospe.t: h/w= o,7

Valeurs sociales et historique
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Chapitre 3 : Conceptuel

Vie sociale
Le tissu bAtl refl;te un

mode de vie sociale
sp6cifique par la

typologle de son beti
< lahwach D ( vie en

communaut6).

M6moire du lieu:
bureau n'2 de

L'arm6e secrite
frangaise (centre de

torture )

Patrimoine
paysager

square de la ville
datant de l'6poque

ottomane ilabrite des
arbres centenaires

Figurc 32 voleurs sociole , pdysoge.es et pdt moniole de l'ilot de lo pitiode coloniole ; source : Auteurs ( photos et texte ), ptemiirc
photo d gouche : Google Eorth , derniere photo d dtoite : pono@mio,com

Ilot de l'Agglom6ration secondaire 1958 -1962 : secondeire 1958 -1962 :

L'dtat du village s'est ddgradd avec le temps, il a dt6 concem6 par I'opdration de r6novation urbaine. Le site
est actuellement occup6 par unjardin public et des iquipements.

Fiqurc j3 ogglomitotion secondoire ovonts et opris b renovdtion urboine , source : d gouche hobitont de lo ville, d droite Google
Ednh

Village socialiste 1974-1980 :

L'habitat du village socialiste a subi plusieurs modifications qui reste en cours il se densifie de plus en plus

avec I'apparition de nouveaux 6quipements.

Fagade A cara.tere

Figure i4 villoge socidliste ; Soutce : Auteurc , en bos d dtoite intemet

H

*

Repare : l. mosquee , l. c.nt..
unlvdsitaa.e. hAtel Sofitel ,

43
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Chapitre 3 : conceptuel

Ilot ZHUN 1 1962-7974 t

Prosp€ct:0,25
Tauxde vitrage r 9,05 %
Protection sola ir€ des
fen6tre5

Figure 35 zone d'hobitotian N7 , source : Auteurs lphotos et texte)

zHuN2 1980-1990:

RePGres : t lse d'.r|Gr.l
nr rse Fl nr.ud-ahl.i

\r-

l-t'

Soclata : 16 habit nts se
sont approprid les .aa6
d'€<alier, d6sorm.is ils

ont la fonctioo c,'un

les brtimeots ontsubis
pluiieurs modifi.ations

apparentes.u nive.u dn
fagades .

Figute j6 zone d'hobitot N2 ; source : outeurs ( photos et texte ), lond de lo photo en bds Google Edrth

P6riode :2000 - 2016

Les habitations recentent se caractirisent par leurs forte densit6 et leurs situation i l'extdrimitd de la ville .

Repare :centr. dc
protecrton ctvtle

aimetl&e.hrdtlen
St.tlon d. i.rulc.

Paysage : foret et
vue panoramique

I
II flI

R.f*r.. : mosqud€, d3tea!
d ea!, Eordj H.m?a

Fagade Ph{.ohan. tci.l. entre
privee dan5 l'habilal (oll{lil

I
T

,t
fli
hi

I
;r

I
T

FaFd€
Gabar it dtre n+8 et R+4

lypoloaie : Lourset ba.r6
aveccommer.eau ROc

P.ospe.t:0,75
volume paasif 1OO

Taux de vitraAe 11,46 %

Fagade
Typologie : barre

et ilot ferm6

Figurc 37 ilots d'hobitotion ricent , soutce : ouleurs

44

t I

trh II

ffil

l-
l.

IE-".
I

.1

I



Chapitre 3 : Conceptuel

Figure 38 Cqrte des espoce publics dons lo ville de Bouiro ; Source : Auteurc

Surface totale de la ville :10 453 318 m' ; Surface des espaces verts = 338 684 m'z (source auteur i partir du
PDAU format DWG)

Soit : 3,2 % de la surface de la ville'l
nombre d'habitant = 91551 Hab I + 3,6 M' / habitant
La norme intemationale : l0m'/habitant
Selon la norme intemationale , on doit avoir 915 510 rn? d'espace vert
Surface des place + les ates dejeu:125287 M'z

Soit : 1,1 o/o de la surface de la ville

D. Le rep6rage et la lisibilit6 eu sein de I'espace urbain :
Voir Ditails des Ilots de chaque p6iode pages 42 ,43 ct 44

E. Synthise de I'analyse urbaine:

E. a. R6ponses climatiques :

1 . l!'i;
lzi--1'f--;

f,;,,'
E

Figure 39 Les raponses clinotiques obseNees dons lo ville de Bouiru ; source : Auteurs

45

C .d . 4 . Espaces publics :
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Chapitre 3 : Conceptuel

E. b. Analyse SWOT de la ville de Bouira :

Svstime viaire Systime
parcellaire

Espace public

Forces l)Une bonne qualit6
directionnelle
2) L'existence de
plusieurs repdres
nous permet de
s'orienter et
renforce
l'imagibilit6e
3) Voies
hiirarchisdes

I ) Centre
Ville en cour
de r6novation
2)Diversitd
des typologies
bities

1) Localis6
Au centrc Equilibrc
entre plein et vide

Faiblesses I )Trottoirs occup6s
par les commerce
Les voies du tissu
colonial sont sous
dimensionnds et
encombrd
2)Absence des aires
de stationnement 3)
L'existence de voies
a sens unique

I )D6siquilibre entre
articulation et
rupture (spoints de
rupnre et 3points de
liaison).
2)Etalement urbain
sur les zones
agricoles et forets.
3)Probldmes
fonciers et conflits
judiciaire

I )Noyau
colonial en
6tat de
ddgradation
2) Prdsence
de zone
industrielle au
milieu de la
ville.

3)Centre Ville
en cour de
rdnovation

I )Manque de loisir
et d'activitd socio-
iconomique 2)
Placettes coloniale
non aminag6es et
utilis6es pour le
stationnement 3)
Manque
d'attractivitd 4)
Absence des
dquipements de
loisirs
Les espaces verts

Constituent l,l o/o

le la surface de la
ville.

Svnthises On vois que la
Mobilit6 est bien
prdsente i
l'intdrieur de la
ville , ce qui
encourage d'utiliser
les transport en
co lmun , mais la
qualitd que ces

engins, n'offre pas

un bon confort et
l'offre de kavail est
introuvable sauf au
secteur de

l'6ducation et de la
sant6 , ce qui incites
les habitant
d'utiliser leurs
propre voihre.

I )Obligation de
retoum6 au centre
et le densifier afin
de remddier au
probldme de
l'dtalement urbain
sur les forets €t
teres agricoles .

2) Centre ville en
cours de rdnovation

Rdnonse
climatiqucs
I )Toitwe
inclin6e (
neige )
2)
Moucharabieh
et protection
solaire
3)Passage
ombrag6
4) Jet d'eau
5) Au centre
colonial :

constructions
en piere et
tcrre avec
typologie a
patio eI
fen€tres avec
persiennes

l)Manque
d'attractiviti, de
loisirs et des airs
de stationnement
Absence des

2)espaces de
rencontre

46

Systime heti

l) Prdsence de

parcelles libres
2)Lisibilitd du trac6
Et facilitd
d'orientation
3)La division
parcellaire permet
une bonne
hidrarchie de la
densitd biti .



Chapitre 3; Conceptuel

Cause de dysfonctionnement Solution
Etalement urbain (voir pagc 35 ) le retour au centre et le densifier dans [e

cadre d'une r6novation urbaine
Le zoning ( Voir page 37 ) la mixitd fonctionnclle projetd a travers un

projet qui abrite plusieurs fonctions selon les
besoins des habitants

L'absence des 6quipements de loisir et
manque des espaces de rencontre

Favoriser les espaces de rencontre €t
d'activiris qui renforcent les liens sociaux

ville a trds faible attractivitd malgrd ses
pot€ntialitis

Un programme int6ressant i caractdre unique
ou rare avec une forte animation
Une conception attractive et innovante

La probabilit6 d'usage a dtd 6valude par le questionnement des habitants sur le type d'iquipement qu'ils
souhaitent avoir dans lews villes.

La probabilit6 de prdsence met en question la capacit6 du noyau colonial i accueillir le types d'6quipement
propos6 par les habitants. La prdsence d'un centre hospitalier ruiversitaire est exclus, car il nicessite une

grande surface et il repr6sente une source de nuisances

NATURE DE
l'6quipem6nt
ou du servlce

Probablltt6 de
pr6sence

Probabillt6
d'usage

CHU +

Lo isir +
gibliothdque + +

Poste

Commerce

3. Analyse du site : 3. a. Presentation du POS (U2) :

Le POS U2 de BOUIRA concerne essentiellement le tissu colonial, il se situe au cot6 Est de la ville, et est

accessible par les routes nationales N "5, 18 et 33. Sa superficie est 6gale a: 40,38 Ha.

Synthise : Le projet sera un
iquipement innovant abritant lcs

fonctions suivanles : loisir,
Culture, espaces de rencontre et

commerce addquat.

L'emplacement est pr6\,u au

centre colonial.

adr

l.-. Route nationale

f Point de tiaison avec
l'€xerieur de la ville

lE rerr.,n d',nterye.t,o.

a;;; Accessibilit6

RN
n'5

t'"?r. 
'.

Figure 40: locotisotion et occessibiliti ou Pos d'inter,Jention ; source :Auteurs ; Fond : PDAU

47

F. Choix de la th6matique drintervention :

La th6matique d'intervention consiste en une solution architecturale qui reprdsente une r6ponse aux diff6rents
probldmes qu'a d6voi16 L'analyse urbaine de la ville.

I



Chapitre 3 : Conceptuel

3. b. Le Systime viaire du POS :

Le POS U2 est limit6 g6n6ralement par des voies principales et il est immergd par des voies secondaire

L6gende:

I Le BAti

eTerrdin d'intervention

r-t Boulevard
: voie Principale
: Voie secondaire

VoieTert,aire

M7 Croquis de lo voie seconddirc Colonel Afiitouch,
Source : outeurs

Figute 42 systifie vioirc du pos d'interyention ; Source : ADteurs

3. c. Systime parcellaire :

les premiers parcellaires ( en bleu) se caractdrisent par des formes rdgulidres , tandis que les parcellaires

r6sulatants de I'extention du tissu colonial vers le Nord sont in6guliers .

Figure 43 fypologie des porcelloire du POS , Source : Auteurs

3, e, Espaces publics :

Le pos est dote de 10 476 m'places publics leurs densit6 et dgale d 0,3, tandis qus la densitd v6gdtale est de

0,09 et reprdsentent I 757 m'zespaces verts.

--+

I llotenformer€culiire

llot€nforhe irr6*uliere

llots en lorme (urvaligne

4a

s

i

I

,

-
n(

xa

a

a
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*-

u

Figure 46 Locolisation des espoces publics dans
le POS .SoDrcP : Auteurs

Place Rahim Cialia

Square de la ville coloniale

Figure 44 photos d! jordin Si El Howoss Source : ptises por les duteurs

Surface du
jardin =3932m'?

Figure 45 Vue en plon du squote du tissu coloniol ; Source : POS modifier por les
auteuts

Figure 47 d droite photo de lo ploce Bohim Golid , b gouche photos

vue du quartiea . Source : outeurs

Cos Gabarit
fonciare

Figwe 48 vue en plon de lo ploce des mortyrcs ; source : Pos modifii pot les outeuts

caract6ristique :

Surface Su r{ace

HitB

!1"
3430

Surfa(e
Placcttc

C6s

o,39aa9a 5464

Place des lnartwes :

Traversde par une voie principale elle constitue la placette la plus importante et la plus proche des

6quipements du noyau colonial. Le biti qui I'entoure refldte l'identitd du lieu mais son dtat digrad€ inllue
I'image de la place.

2,2L Mosqu6€
Commerca

Arr6tdebus

Entre RDC
et R+4

tI
I rt;;
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t

-_-rl

Figurc 50 vue en plon de lo ploce des moftyres ; Source : POS modilii por ld outeurs

Figure 49 Photos de ld ploce des mortytes ; Source : nifioite
M2 uniuetsiti de Bejoio 2014

-.J--*-o,48

Surface surface
bstie m2

I surface de
I ta ptacerte

't

7264 3510 3t5a J Commerce
caf6t6ria
Arrat de bus

3. f. Choix de I'ilot d'intervention :

Nous avons clroisi d'intervenir sur un site ou la rdnovation urbaine est d6jd en cours, afin d'avoir
une idde sur le nouvcau contexte ce qui permet une int6gration rdussite. Les ilots disponibles sont

6valu6s selon 3 critdres, qui sont l'accessibilitd, la visibilit6, et la proximitd du cenfre.

Les obj ectifs de I'intervention sont :

. Embellir l'air d'dtude en luttant contre I'insalubritd et le cadre de vie v6tuste
o Rianimation du centre-ville en augm€ntant son athactivit6.
. Lutter contre la pricaritd dnergdtique

E Superficiedu POS

E llots contenons
E rh.bitat individuel

ru p.rf ici. insuff isantc

I tlot choisi

On propose de projeter un
parking a 6tage dans l'ilot
D afin remddier au
probltme de stationnement
qui va s'aggraver avec la
prdsence de la nouvelle
mairie et notre projet.

Accessib +

ilitd
++

++

+

+

+++

++++

+++Visibilit6 +l

plus
proche

au

centre

+++
I

++

+
++

Figure 52 choix de l'ilot d'intervention ;
source :outeuts

Figurc 57 tobleoux des crftercs du choix de I'ilot d'inteflention ; Source

Auteu6
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3, g, pr6sentation du site d'intervention :

Notre site d'intervention ( I'ilot c figure 52) est d'une superficie de 2304m':, il est occupd par des habitations
vdtuste ,et il fait parlie du POS U2 de BOUIRA qui conceme essentiellemenr le tissus colonial, il se situe au
c6r6 Est de la vitle .It est accessible par les routes nationales 5, 18 et 33.

3. h. Ensoleillement :
La situation du site et la forme longitr,rdinale du terrain offrent un bon ensoleillement du fait que le
cotd le plus long cst orient6 vcts le SUD.

/ \

;N, \

,
I
\

\
/

Figute 5i Diogronfie soloire du site d'intetvention , Source : Auteurs , Logiciel :REVIT

3. j. Etude de la proximitf des 6quipements: Le <Bio-ilot de Philippe Madec> ou la roue de Madecs2 :

thdorise une idde des distances acceptables entre un individu et certaines activitds r6currentes.

Figurc Y Roue de MADEC : itude de ld ptoxifiiti des iquipements ; Source : Auteurs ;Fond : Google Eorth

s2 
Des 6co-quartiers pour transformer la ville : Travailler, habiter et vivre au sein du m6me quartier Comment

d6velopper et girer la mixit6 des activit6s dans un projet d'6co quartier ? par Vincent MORANDEAU

coNFfRENcE samedi 27 mars 2010 Edit6 par la Ville de Strasbourg

)

a

I

I
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t

,

I
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R.yon iquipcmrnt Dist.nc. I vol
d'ols..u ( D)

Lon8ucur du
parcourt (L)

Llo

soin ct room (r

. CEM !
I

Entr.
.ccnlrc d. poli(€

147 m
150 m

127 m
l5(} m

o,a
1

('r .."'
147 m
lAO h

1a9m
lao m
202r

,,4
1,Ot
t
r,t 2

2(Xlm €t 3OOm (5

-Thaar.€
.€on ..v.tobc d€ 1r

. Zorc illdurtrieH€ 259 m
2flm
269m
,o9 m

2t3 m

:t 32D

r2,
1,24

o.9
t,ot
t,6t
rp,

(5iAmh.rt.sl

4t5 m
354 m

a22rn
965m
aa9m

o,9a
t,aa
2,ta

2,76

Figurc 55 Tobteau d'interyfttotion de lo roue de MAoEc , source : Auteuts

Synthdse : La proximitd des 6quipements d6pend de la dilation du systdme viaire Moycnne de dilatation du

systame viaire qui peut contrarier I'ax6 iL l'6quipernent mdme si ne se situe pas i une distance important€. Pour

notre site la moyenn€ nette de la dilation du systdme viaire est 32,3 6 118 : | .79
Donc le site est adiquat d l'emplacement des 6quipemcnts attractifs, du type espaces de loisirs et de rencontre
absent dans un rayon de plus 450m selon la roue de Madec.

3. i. R6glementation du Pos :
Alignement et mitoyennet6 conform6ment au plan d'amdnagement sont obligatoires.

Retrait/ i l'axe des voies de:
(4,5+3) m pour le boulevard Zemoum Salah et la rue Gherbi Guemraoui

( 3+2) m pour la rue colonel Amirouche ,la rue Med ch6rif et la rue projet6e

D6finition d'un passage entre les parcelles de la gendarmerie, n"472 et 47O d'une part et les parcelles n" 475

,474 et 47L d'autre part.le long de ce passage, les commerce sont tol6r6s .Destination fonctionnelle:
possibilit6 d'une activit6 polyfonctionnelle de service.

Disposition architecturale: ll est recommand6 un traitement d'angle pour l'6quipement.

Topographie :

Le profil A-A' : est une coupe topographique longitudinale EST-Ouest, et qui comprend une diff6rence
d'altitude de 7 m pour 100 m soit une pente moyenne de 7 o/o

Le profil B-B' : est une coupe topographique transversale NORD-SUD, et qui comprend une diffirence
d'altitude de 1 m pour 35 m, soit une pente de 0 d 3%.

52



Chapitre 3 : Conceptuel

cigwe 56 Coupe topogtdphique , Source : 6009le Eoih

3. k, Synthise SWOT du site d'intervention :

Le site repr6sente plusieurs opportunit6s qu'on peut considdrer des atouts il note proiet, qui pourra r6duire

les faiblesses du site, et embellir son image v6tuste.

Figure 57 SWOT du site ; source : outeurs

Fotces: Sa rftr.!.l|..'rt'lv ccoboble
,f.r.g.n€at...cratL atFottlvbbffi lt ur

.ot6du Lr in ront lmti prr d.. rra
atrurfuir'rb

Erkn nc. diqsipcmnt rt dc xrrlc...
9ro*n rl ( commrrre,lrlaatlr m*lr , cEM,

falblessos

csntrs . res taible *tivit6 socioculturel

Manque d'animation.

FeibL altractlvite

Manque de loisir et des air de rencontre

Opportunita.:

Conr.ma Frr fopatrtion d. r*rohtblr trt in.
du crntrr

Entourd par 2 boulcvlrd funportlrt .t 2 ru. dor*
un. p.oiet€e

, L col{ h phs brye du te,r.ir ort o.lent6 vert le

.ad

Forces

Poite

Menaaa6l

PrgbLmr d! statbnn.m.rtt

Crrectlrr v6urrte
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III. Analyse bioclimatique :

L'architecture passive transforme les contraintes climatiques en atouts qui favorisent I'efficacitd dnergdtique
du bdtiment, pour cela on a appliqud les recommandations architechrrales r6sultantes de I'analyse
bioclimatique.

l. Donn6es du climat ext6rieur :

Latitude ["j = 36.200, Longitude ['] = 3.920, Altitude [m] = 765 ,Zone climatique: IV, I 5r Le climat de la
ville de Bouira est du rype mdditerran6en tempdrd ; chaud et sec en 6t6 ; pluvieux et humide en hiver.

l. a. Temp6rature :

LECEND
nfcoft)€D lt6lt -

oc$or r{or.
IYEAIGE HGfl -

IEIX -

A\ltRl6€ LO|Y

Ixsl6latotY.
R€CMO Ltr'-

I
L_..1

T

carcRt zotf

(rcceptaat Lmis glrlt)

Figute 58 Tempetutwes mensuelles moyennes ; Source:Auteurs Logiciel : climate consDltont 0,6

La tempdrature moyenne maximale arrive i 29 'C en mois de Juillet et la minimale 6oC en Janvier.

1. b. Pr6cipitetions :

Les pr6cipitations se manifestent i partir du mois de Septembre jusqu'au mois de Mai en atteignant leus
valeurs maximales dgale i 90mm au mois de Mars, et diminuent jusqu'a Omm en mois de Juillet.

--a-Prfupitatiors m (mm) . Tempenture N,toyenne

120

100

80

50

40

0

.J / .tou o$' $* .$ .;9 -'rC r"_"."'-.C-
Figure 59 diogromme desTemperuturcs et pricipitotions (Annie 2010)
Soutce : Phase 7 du roppott icris du POS U 13 de lo commune de Bouira

t ll I

- II I
I I

I I
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l c, Rayonnement solaire :

Le rayonnement direct€ atteint sa valeur maximale 7S0wh/sq.m en mois de Juillet qui descendjusqu'a
150wh-/sq.m en mois de Ddcembre . Lc rayonnement diffi:s varie entre 3 l0wh/sq.rn en mois d'Avril ct
130wh/sq.m en mois de Ddcembre .

----+..-:--+

+

+.
L

-i

r-;l--

Figurc 60 Royonnement soloire ,Source : Auteuts ; Logiciel : Climote Consultont 0,6

1. d. La Rose des vents :

Saison Hiver Printemps Automne Er6
Roue
Des
vents

provenance Sud Ouest Nord Est Sud Ouest Nord Est
Vitesse De 8 ir 14mls De 8 ir l4mls De l0 i l4m/s De 6 i l4m/s
caracttre Tris humide

et froid
Froid et
humide

Tris humide et
froid

Chaud et
humide

Fiqute 67 Roses des vents soisonniet , Source :Auteuts

La direction Est Ouest des vents dominant est trds favorable i notre site, car elle permet de ventiler toute la

longueur Nord et Sud du betiment .

LEGENO

rm$rrm@c)
I .o

lo.2l
Au-21
la-3e
I r38

RELIIM HUT0IY (t)

oo
I 3ero

I,M

NtA

I t

Fiqute 62 Rose des vents ohnuels Source :Auteuts ,Logiciel :climdt consultdnt 0,6
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Vents dominants Est Ouest leurs vitesse varie entre Sm/s et l'lm./s .

Leurs tempiraturcs de 0 i 27 "C

Humidit6 rclative de 30 i 70%

2. Les donn6es du confort thermique :

2. a. Gamme de confort th€rmique de DE DEAR (2001):

!t

l0

,r

,a

2a

It

,0

ta

ta

!a

tr, tr,

.rJ

;
a

tI
i!
i
I

,a ra

lli
I

I

I

I

I

I

ltIrr
I to lort l0 2t

o..n lnoninlY outrloo. trr ltartrrrlt|rr t'cl

Figure 63 Gdnrne de confott thermique de De Deot (2OO7),Source : Auteuts

Figure 64 tobleou dcopitulotif de lo gamme de confort de De Deor (2007) pow la ville de Eouito ; Sowce : Auteurc

Moi5

Figwe 65 Tobleou synthese de lo gomme de De Deot ; Source : Cours H.Kholisso ,moster orchite.ture et
envircnnement, uhivesiti de Biskru modifiie pot I'outeut

M6tabolisme
(en met) thermiquedu

rev€tement en clos
operative
pourl'activit6
enC

op€rativeselon
De Dear en C"

0,8 )_2 1E (+ ou 3) 2lJ,5

Ddc.

Activit6
s6dentaire

1 1,5 20l+ou 2,5) 2r,25 / 21,9
/20.os/ 20.4s

activitdl6gare 2 16 (+ ou,l)
1 1o(+ ou,4)

Hygiene
personnelle

1,4 o 27(+ou-1)

4mois sur 12 sont trop chauds pour le5 di{turentes activites
Tmois sur 12 sont confonable pour des activitdsde repos et activit6s
sedentaire

22.8/25,4/24,s/
24,A/23.4
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Les valeurs exrerres de chaque plage de tempdrature corespondent i un taux de satisfaction rdduit, l0% des
usagers exprimant une sensation d'inconfort.

2. b. Diagramme de SZOKOLAY :
Le prdsent travail utilise la m6thode de SZOKOLAY qui permet de ddfinir imm6diatement les zones de

contr6le potentiel i 1'aide du logiciel climal. consultant 0,6

Conditions Strat6gies Pourcentages Hcures
Zl"C it29'C Confort ASHRAE standard 55 18.2 y" | 597
A partir de 25'C Occultation des ouvertures 13.0% I 140

Humiditd relative [2% Refioidissement par dvaporation 11.2% 981

De 16.5'C i 29"C Ventilation naturelle 15.7 % l37 t

De l3"C i2l'C Gains de chaleur inteme 25.2 yo 2211
25 "C Gains solaire passive directe 19.9 % t74t
9'C Protection des espace extirieurs contre

le vont
0.3% 25

21"C it29 "C Dishumidifi cation seule 2.3% 204
37"C Refroidissement et ddshumidifi cation

en cas de besoin
2..9% 253

A partir de 5"C 29.5 % 2581

Figure 67 fobleou synthise de Szokoloy ; Source : Auteurs

3. Donn6e des solutions architecturalel
3. a. Table de Novell :

Th=Trnin<-(AxCorrst)
Th : la tempdGture horaire (i chaque 2heures )

Tmin : la temp6rature moyenne journaliire minimale .

A : l'€cart journaliare { Tmax - Tmin )

Const : une constante correspond i une heure pr6cise de

la journee

57

r;r
1

Figure 66 Diogtomme de SZOKOUY ;Source : Auteurs ; Logiciel : Climote consultont

L'application du diagramme de Szokolay ir la ville de Bouira sur la figure ci-dessus rdsulte les meilleurs
strat6gies pour un conforte optimale i llntdrieur des espaces ( 100% confort ) durant toute I'annde .

Chauffage et humidification en cas de
besoin
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1.*.
o

-3.96
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2212

17.5

'I ZO

216

)

l4
6

l8t-
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112

14

16

{18
j20

22

'9

Figu.e 68 Table de Novell; Source: AuteuB

Figute 69 : Synthise de lo toble de Novell ;'ource : Auteurs

3. b. Table de MAIIONEY :

Voir annexe 2 page 87 :

Synthdse de la table de MAHoNEY

Figurc 70 synthise de ld toble de MAHONEy , Source : Auteurs

3. c. Diagramme d'Evans :
Le diagramme d'Evans recommande pow les mois de Janvier, F6wier, Mars, Awil, Novembre et d6cembre

une forte isolation thermique et une ventilation s6lective. Pour les mois Juillet et Aout une ventilation

sdlective est sulfisante pour atteindre le confort de Mai, Septembre et Octobre. Le climat de Juin est consid6rd

confortable pour le mouvement ext6rieur.

58

o.22 t9 314 la :l l2 17 55 a 1r

o 1!a 16: 1C 5o 19 95 19.39 t5l9 4 894

o 056 -1 38 006 14ta 3 416 476 14 9 18 8l r3 0-a 3 92a

25 1 75 129 175 165 z5 ?

o 111 42d 2a3 5 104 999 t5 27

2a t4

39 r7

1 t75 18 26 3!1 31.5 :6 :3

o 917 23 3a 24.13 a5 42 ,9 79

11 3a 2915

534 e13 11 32 23 6 77 93 23 71 13 a2 11 3?

0.306 3.62 4.41 1a 969 14 !l 2015 2rr.69 2292 19.91 10.30 4.426

Janv fgy M.f9 Avrll Mai Jutn Juil aour Sqrt Oct Nov dec

Svnthise de la table de Novell Synthise SZOKOLAY
Tempdrature Pourcentage Pourcentage

confort ( C) Entre 21,1'C et 26,7"C 14,58% t8.2yo
Refroidissement
(R)

> 26,7"C 18,06 % 14.106

Occultation (O) C+R 32,64 yo t3%
Chauffage < 21,1"C 67,36 y, 74.6%

Recommandations

Beti.nents orient6s suivant un ap longitudinal Est-Oues_t a fin
de diminuer l'exoosition au soleil

phns compacts

Construction massive , d6calage horaire sup6ri€ur ) th

Emplarement pou, le sommeil en plein air

I Comme ci dessus , mais y Lomprrs ouverture pratrqu6es drns
I les murs intdrieurs

I constructions massives , decalage horaire supdrieur e 8h

€spacement entre b:timents

I Positions des ouvertures

I Murs et planchert

1

lArchitecture

Circulation d'air inutilecirculation d'air

Dimensk ns des ouvertures

Toiture

Espace extdrieur

I Plan de masse

ffi
I interm6diaires, 2G35 % de la errfa(e des mu,s

27-53 I 17 a5 I aa 2.

6.62

I
l7 67

|1"". 1,ou' |5.55 |a331
lE 20 | 20 6r

r33s f i1.oi 1227a l rEaT
| 
,.4s
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| 
ar 39
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ng

Se

D

E

B

Figure 71 Diogrumme d'EVANS , Source : Auteurs

Couleuret
mois

Temp range
{Amplitude)"c

AveraSetemp
Tm'C

Zone

a,426 6,7 T

F6vrier 9,036 7,4 T

10,o71 11,6 T

Avril 70,227 13,9 T

Mai 10,826 19,1 c

Ju in 11,567 24,4 D

Juillet L7,67 24,5

71,176 27,4

Septembre ro,527 21,9 c

Octobre 10,o6 17,9 c

Novembre 8,751 11,1 T

D6cemb.e 7,94 7,7 T

figu.e ?2 Synthase du diogrumne d'Evons: Source : Auteurc

3.d.s thise de I'a bioclimati ue:

c

Recommandations :

T : forte isolation
thermique, radiation
solaire, ventilation
silective.
C : Zone de confort
D: Zone de confort pour
le mouvement extdrieur (

les espaces de circulation
exterieur)
\' : ventilation s6lective

et mouvement d'air

Outils Application

4 mois sur l2 sont trop chauds pour les diffdrentes activitds

Tmois sur l2 sont confortable pour des activitds de repos et

activitds sddentaire

l)e Dear La t€mpdrature

Opdrative

Mahoney Recorn nandations

architectwal e

Voire figurc : synthisc dc la tabte de MAIIONEY

Les taux dcs besoilrs

pour un 100% confort

18,06% refioidissemen , 32,64Yo Occultztioo, 67 ,36yo

Chauffage

Novell

Zvokolay Les taux des besoins

pour un 100% confort

Refroidissement I 4. I yn, I 3 yo o cc'Jltalion
7 4 .6oh chzuffage

Les zones de confort
mensuels

Juillet et Aout refroidissement
Septembre, Octobre et Mai ; zone de confort
Janvier, fdvrier. Mars, Avril, Novembre, Ddcembre :

Juin : mouvement extirieur confortable

Evans

59
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fV. L'Analyse param6trique :
A. objectif :-Appliquer une sdrie de simulations 6nergdtiques, afin de d6terminer la meilleure configuration

Param6trique sur notre site (la ville de Bouira), et d'atteindre une consommation dnergdtique < 50

KWh/anlm'.

Nos simulations sont faites i I'aide du logiciel < Pleiades+comfie (Izuba 6nergie) V2003 >

mur 2,5

plancher 0,93

Toit 5,r7

Ouverture

R total = 0,39

Figure 73 configurotion initiole de I'enveloppe lo chambte d teste . soutce : Auteu$

B. Paramitres analys6s :

2-Orientation +Taux et type de

vitrate : la meilleur configuration

des ouvertures en accumulant : Les 4

orientations majeurs , Taux de

vitrage i 10/50/90 % de la surface du

mur et Simple / double vitrage .

Note : On a prit un volume de 27 m3 dont la hauteur est constante H:3m
B .l-La compacit6 :

Procddure: pour pouvoir commencer nos simulations ,il nous faut une forme qui enveloppe le volume de 27 m
3, on doit donc configurer en premier lieux lc paramdtrc qui a unc relation directe avec la forme , qui est la
<< compacit6 >

126,55 K\^/h./mr

U:3,73

1rr,,r,r, Mh/'l' ,t\- cr iwr'/.n, < - 52 
'a

Fiqure 74 simuldtion du porumitre de lo compociti , Source : Auteurs

30 cm Peinture blanche/mortier 0,5 cm/ brique creuse

10cm/polystyrine ex pansd 8 cm /brique creus€ 10cm /
mortie.0,5 cm /.nduitplatre lcm .

29 cm B6ton lourd20/polptyrinc expersd 3cm/mortier
Sanr/carrelage 1on.

21,3cm Laine de chanvre 20cm / plitre cellulose 1,3,

$ 0,9 M,
LO%

cadreen PVC + vilra8e70% orient6sud

3-L'isolation
thermique

Comparaison par
simulation entre les

materiaux Utilisd
comme enveloppe

dans la ville de Bouira

4-Le prospect

lmpacte du prospect
sur la consommation
inerg6tique dans la

ville de Bouira

5-Volume passif
D6terminer le

meilleur taux de
volume passif pour

r6duire au maximum
la consommation

energ6tique

snr.c. d'&h.ha. I h.llc. d. G.fip.clla C'
d.. p..ol. ltrv

3t - 62,24
C - 2,97

60

El6ment (gakseur M.t6ri.u
(extarkur 

- 
lntarlcurl

R6slstance
therrt|hu€
(m'.lVw)

I

I

I ctln.rb.rlo. / E/mr
t



Chapitre 3 : Conceptuel

Pour des raison technique (sur le logiciel) on a opt6 pour la forme cubique pour le reste des simulations
Paramdtres initiaux :

Figure 75 pdtofietes initioux , Source : Auteurs

B .2- Orientation + taux de vitrage + tlTe de vitrage :

Procddure : Calcule des besoins en chauffage et climatisation en fonction de I'orientation, le taux et le type du
vitrage, ct ddterminer la meilleure configuration.

Figure 76 Risultots des simulotions de l'orientotion , toux de vittoge et type de vittoge Source : Auteu.s

Synthise : I'orientation Sud est I'optimale avec un taux de vitrage infdrieur d27 Yo & type double vitrage.

B, 3-L'isolation :

Procddure : faire tester les diffdrents matdriaux d6jd utilisd dans 1a ville de Bouira comme enveloppe.

Figute 77 Rdsultots des simulotion de l'isolotion, Source : Auteurs

B. 4-Le prospect :
Procidure : Se fier au donnds du site pour calculer l'impact du prospect sur la consommation dnerg6tique

lsol.tion Volume passif prospect vitr.ge +

o.i€ntation
ventilation

R total = 100 % 0,37 Sud/10%/simple u m/5

b.roin d. ch.qtt t +.lim.ris.tion lKwv.nl
Est

90% tc/. 50%10% 509. 90% 10% 5(9. 90% to% 50% 90%

ahauftagc 155 105 251 262 319 301 395 513 231 l9l 242

t95 1515 2435 490 1600 2299 325 a04 1241 435 1511 2 354

550I 665 t704 2595

206,8

3
d

:/ m' 51,5 43,4 290,8 74 189,3 28a,4

55 294 720 214185 52 29A 117 402 226 155 156

t58 1298 2234 I42A 2!46 297 555 1031 394 1325 at55

6ZO t4ao 2321t

g

64,8 L@,4 257,4

Synthdse : Le
Monomur est le
matdriau addquat

i notre projct par

ses qualitds

thermiques et

m6ca n iques.

if=3ocm / R=2,5 lt=40cm /
i{murinitial) i R=3,2

imulen pl.re
j r=aocm /
i n=o,az

Monomur

E=40dt / R.0,36
I Mur en terre ruite

61

ParamEtre

Pointde ddpart

I 1E62 l2ElE t?54I 11ee

194,8

23aO1350 I 2293 1m2lo' 1433

254.7 I rg3,1 I 264,a 159,2

33

a
o

11.8 135,6

tmal

11)

75 81,343,8

5t 194 2L6

lmpade

119Besoin en

chaufhge/mr

en
s:tion/mlc
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Svnthdse :

Nua nces du site
N

I

1-@

Figurc 78 Donnees du colculdu prosped ,Soorce :Auteuts

35,55

29,88

51 61 71,35 58,88 61,44 66,43

Figure 79 Risultots des simulotions du ptospect,Soutce : Auteurs

F "*.lLl

61

71,35

64,84

67,44

66,43

o,5

I

1,,5

Moyenne = 66,01 kwh/an /m':
am

le prospect auSmente la
consommation de 8 %

R+5

Figure 30 synthise des simulotions du ptosped, Soutce: Auteurs

B .5 -Le volume passif :

Procddure : faire varier le volume total par rapport au volume passil pour en d6duire le rapport qui consomme
le moins d'6nergie (dans la ville de Bouira)

35,5%

\1

29,45

9,6

17,2 11,2 33,33 35,33 36,11

43,8 43,8 38,2 33,55 31,33

2

2,5

200% 100% 7t% 60% 50% 42% 40% 38,7% 37,SX

3 6 8 l0 12 L4 15 15,5 16

17,z 21,8 2t,79 25,13 26,11 25,90 27,2 27,35 27,47

15,83 13,1 11,44 9,4543,8 20,8 L0,26 9,8 9,59

6l 42,8 39,62 38,23 37,51 37,15 35,94 36,92

Figurc 81 Resultots des simulotions du volume pdssir , Source : Auteus

39,05

62

initiale

Pr6p.d I PBpect

=0,s7 l= 1,gr
I ftose.ct

l=2r7

I-*

LoRauar lS.!rt-E
d.q*. I

chrha.

OinEtltltlo./
mTar

lmpa.tr {ridu.tion dc

T

I

:hJuff se/mlar

3
3

7

38

27,44

9.48

36.88

-35.5*

l5-75



6m:38 %
1!,73m = 10096

Synthdse :

C. Paramitres accumul6s :

0-3) Synthise des simulotion du volume possif ,soutce: Auteurc

I
:t
3

0-84 : potdmitrc accumuli , source : Auteurs

synthBse g6n6rale

A ce stade on est parvenu i
16duire la consommation

6nerg6tique a moins de 50

KWH/m2lan, ce qui

engendre notre objectif
initial.

Figure 8i : Synthese de I'onolyse poromitrique , source : Auteurs

V. Recherche th6matique :

1. D6finition et 6tlmologie :

Le loisir est l'activitd que I'on effectue durant le temps libre dont on peut disposer5{

Le mot loisirs ddrivd du verbe latin licere (<< Etre permis >), renvoie, au d6but du XIIe sidcle , aur notions
positives de < liberti >>, et d'<< oisivetd >r. Puis, i partir du XVIIe siicle, il dvolue vers le sens de

<< divertissement >.

G83 Comporoison entre les potomittes
initioux et finoux,Source : Auteuts

43,4

t7,2
chauffage

61I

N

I
E

obstruction h=20 M
IrnEltlHnI

63
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o
I

Volume non-passif
62%

Volume
passif

38%

sa Laurent Turcot, Sports et Loisirs. Une histoire des origines i nos jours, Paris, Gallimard, 2016, p.

13-14.

!oit.

2A,73

I
9,03

lsolation Volum€ prospect vitnge + ventilation

.10% 1-38% +8% 1.1% +18%

passif

3r.76

t\<t

E
]n
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moyenne attractivitd

2. Attractivit6 des loisir : types de fidquentation ss

.Loisirs selectifs : offert
par des 6quipement
sp6cia lis6 qui interresse
une tranche d'age ou
une catdgorie sociale
p16cise.

( Le loisir est devenu

le catalyseur qui

concr6tise certaines

valeurs essentielles

de la Soci6td. r

l'6tude des ldsirs q

est un champ

privil69i6

d'observation du

hangement social rr

.loisirs de masse: offert
par les 6quipement qui
implique une visite

.loisirs de masse a
caractdre occasionel
:offert par les
6quipements qui
impliquent une visite et
qui abritent des
6venenemts comme
festivals...

les espaces de loisir

apparaissent comme {(

un produ,t social.,. une

image de la socidtd qui

les produit, utilise,

am6nag€, transtorme,

ces espaces exercent,

par r6troaction, une

influence tt sur la

soci6t6, ses pratiques,

ses comportements )}.

r---
Le loisir, champ d'observation des ieux et en eux de l'am6nagement et du

cldveloppement local. < lieu privil6gi6 d'observation d'un champ oi se ddveloppent

des politiques, des strat6gies, des initiatives locales... r.

Figure 86 rclotion entrc loisb espoce et soci.tE ,Source : Auteurs o pottt de Bofuozo Yvette. Approche qiogtaphique et themotique
des loisirs. ln: Notois, n"120, Octobrc-Dicembre 1983. pp. 481-49O;

" les loisirs sont des indicateurs significatifs du niveau culturel" C.Ciaccio

55 
Barbaza Yvette. Approche 96ographique et thdmatique des loisirs. ln; Norois, n"120, Octobre-D6cembre 1983. pp

487490;
tt op cit

I

I

t
I

{

I

I
I
I
J

forte attractivit6

64

3 .Les relations entre pratique du Ioisir, espace et soci6t6 : s6

Ies 3 composants du systdme de loisir sont pratique du loisir, espace et soci6t6. J. Diinot a analysd les
relations entre eux i partir des espaces de vie habituels et quotidiens sous forme de r6flexion thdorique .

la pratique du loisir est en itroite relation avec le systdme social, les avantages ou les contraintes des modes de
vie quotidicns, et la pratique de l'espace.

Pratique du loisi soci6t6 esoace

-t-------
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4. D6finition de la culture :

Selon L 'IJnesco < la culture peut aujourd'hui €tre considdr6e comme I'ensemble des traits
distinctifs, spirituels , mat6riels, intellectuels et affectifs, qui caract6risent une soci6td ou ul groupe social.
Elle englobe, outre les arts, les letkes et les sciences, les modes de vie, les lois, les systdmes de valeurs,
les traditions et les croyances. ,r"

En sociologie la culhre est difinit comme << un enscmble li6 de manidres de penser, de sentir et d'agir plus ou
moins formalisdes qui, dtant apprises et partagdes par une plwalit6 de personnes, servent, d'une manidre d la
fois objective et symbolique, i constituer ces personnes en une collectivit6 particuliere et distincte. > (Guy
Rocher, 1969)

On utilise souvent le mot <( culture > pour d6signer presque exclusivement I'offre de pratiques et de services
culturels dans les soci6t6s modernes.

5. Le loisir culturel : Le loisir culturel est un ensernble d'activitds pratiqudes librement, par plaisir, et qui
favorisent le ddveloppement, la formation et la crdativitd des jeunes adeptes du loisir culturel , soit dans les

secteurs des arts de la scdne (musique, chanson, thdAtre, danse, arts du cirque), des arts visuels (arts plastiques

ou mdtiers d'art), des arts mddiatiques (cin6ma, photographie, radio, tdldvision, viddographie), et du loisir
littdraire.5E

5. a. L'impact du loisirs culturel :

@@
.l'am6nagement de

I'environnement imm6diat et
des voies d'accds

.effet de destcructuration si le
flux de visiteur dipasse le seuil

de la capacitd de charge.

. maintenir la relation de
I'homme avec les valeurs

traditionnelles et
patrimoinales.

.forme d'expressioh et
divertissement

. la plupart des activit€s
culturelles induisent un

marchd, comme toutes les
autres formes de loisirs.

.malgr6 de .out ilev6 des
projet de lousir il ont des

retomb6es iconomiques non
n6gliBeables au niveau du

commerce local.

5. b. Les loisirs culturels connaissent deux types de fr6quentation:

.clientdle de passage, curieuse de
d6couverte, souvent pressde ,
soucieuse de ne rien laisser 6chapper ,
dans le minimun de temps,des
ressources culturelles des lieux de

visites.

Motivations

s7 
d6finition de l'UNESCO de la oulture, D6claration de l\rexico sur les politiques culturelles. Conf6rence mondiale sur les politiques

culturelles, Mexico City, 26 iuillet - 6 ao0t 1s82.
ss http://ulsat.qc.ca/les-rende2-vous-jeunesse-en-loisir-culturel/ Loisir et sport

OrEanisation/destruduration Tradition/ modernisme

les loisirs de proximit6

.Offert i la population locale et
r6gionale.

. r6servoir permanant d'une clientdle
disposant de temps libre et
d'occasions 16p6tes de visite ou de
participation.

flux touristique

et recherche d\me compensation aux

contraintes sociales ou prot'essionnelles

, i la pression technologique, ...

Recherche de l'occasionnel, voire

I'exceptionnel et visites rapides

55
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6. Analyse drexemple :

6. t. Choix de I'exemple :

Nous avons optd pour le centre de George Pompidou comme exemple du fait de la presence de ces points
qu'il a en commun av€c notre contexte :

Les 2 projets rentrent dans le cadre d\rne rinovation ubain , en effet le site du centre Pompidou 6tait
identifid comme l'ilot insalubre n'l au )O(Ie sidclE , et il se c:raot6rise par sa centralit6 dans la ville de Paris
Autre point de ressemblance , le centre Pompidou dtait l'unique en son genre a Paris , il se caract6rise par sa

forte attractivit6 et par son dmergence dans le tissu urbain , ce qui correspond parfaitement a notre thdme .

Dc plus, Le centre Pompidou a subi une large restauration afin d'am6liorcr son fonctionnement, unc
expdrience dont on peut tirer des legons a propos des exigences fonctionnelles de ce type d'6quipement.

6. 2. Analyse du Centre George Pompidou :

Situ6 en France, dans le 4e arrondissement de Paris, sur la rive droite de la seine, Rue Beaubourg;
le centre Pompidou i 23 Km de l'a6roport international < Charles de gaulle >, Rue Eeaubourg, on

peut l'atteindre via le m6tro par 3 stations : Rambuteau , chetelet et l'h6tel de ville.

6. 2. l L'id6e du projet :-En 1969, George Pompidou (pr6sident de la France) a voulu construire un

monument culturel qui abrate plusieurs activit6s, un concours international a dtd lanc6, les gagnants

du concours sont 2 Architectes jeunes et 6trangers < Renzo Piano >> (italien) et ( Richard Rogers >

(a nglais).

"Les architectes ont utilis6 une seule forme simple pa ralldl6pip6dique pour suivre les formes des

6difices p6riph6riques. Avec une largeur de 60m, une longueur de 166m et une hauteur de 42m,le
batiment est imposant et fait deux niveau de plus que tous les batiments avoisinants."

Figure 88 situotian du Centre Pofipidou;
Source : Google Eafth modifiae pot l'outeuts

Figurc goimplontotion du centte Pofipidou dons son site
physique. Source :R.COPANS ;Le cent.e George

Pompidou / Producteu : cENfRE GEORGE

POMPIDOU. U SEPT ARTE , les Jilm d'ici-Ftonce ,1997

Figurc 87 Oientation du cehtre de Pofipidou , Source: R.COPANS;Le
centre Georye Ponpidou / Producteur : CENTRE GEORGE

POMPIDOU. U SEPT ARTE , lesfilm d'ici-Frunce ,1997

Fiqure 89 Lo tapottition verticole des

Jonctions dons le centre du Pompidou . Source
: R.COPANS:Le centrc Georye Pompidou /
Producteur : CENTRE 6EORGE POMPIDOU. LA

SEPi ARTF,les filn d'ici-tuonce ,7997
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6. 2. 2, L'organisation des espaces :

L'exploitation des surfaces du centre Pompidou a connue deux p6riodes prancipales 1977-

1997|2OOO - Nos jours,3 Ans de restauration 1997-2000. Ce b6timent consid6rd comme une
gigantesque exposition temporaire par ses cloisons d6montables a facilit6 la tdche de Restauration,

Les majeurs changement fOt le d6placement de tout les bureaux dans un b6timent adjacent , le
musde avait besoin de plus d'espace et la bibliothEque devait 6tre plus facilement accessible,

d'autre communications entre niveaux ont 6td implantd (ex: la liaison entre le forum et le niveau 1 )

, le forum a 6t6 entidrement revisit6.

6. 2. 3, L'ancienne conliguration:
Les expositions temporaires du musde d'art
moderne et du centre de cr6ation industrielle

La bibliothdque publique d'information

Les collections permanentes du mus€e

Les administrations du mus6e et du centre

Fiqurc 97 L'oncienne tipottkioh fonctionnelle dons le centrc pompidou ; Source : R.COPANS ;Le centrc George Pompidou /
Ptoducteur : CENTRE GEORGE POMPIDOU. U SEP'[ A,RTE , lesfilm d'ici-Fronce ,7997

6.2.4 . Organigramme spatiale : Cette partie analyse la p6riode rdcente de ce projet (2000-Nos jours

I
I
I

M

Figure 92 organiqromme spqtioldu centte Pompidou ; Source : Auteurs
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5. ( lr8llrl[rullrnrr ft[r(llolltlr,l :
\ytrl Ir r ",r' r

Nlvcau 6

Nlveau 5

Nlveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 0

Niveau -1

ffiml
ffilir I ffiffitffil , s fl$fl

fHl srAlI l#I
tffi, L

'h oltur qul nl L hndbn plndph .tl F{rort! $r tod l.r
nivlaur

'les seflice! tout ddpends leu]s type, sont implantd pow sathhire les

b€soini d$ commerrc ou des fonclions de la cuhure.

est omni prdsente sa fondion est dbri€nt{

lutilisateur

94 Orqonigtomme lonctionnel du centre Pompidou, Source : Auteu6

, 6. Le SystCme porteur :

batiment est constitu6 par son ossature de 2 parties distincte, la partie haute, et la partie sous

ol

nfra structu : La structure du sous-sol entidrement en B6ton avec un Systeme Poteau -poutre
U ra structure :au-dessus du sol, la structure est en m6tal avec un plancher en plaque de b6ton

ffiffi$lrl
Mffi1'1

I pot.o,

95 les 2 partie de l'ossature Source:56rie :R.CoPANS; Le centre George Pompidou

RE 6EoRGE PoMPlDoU. U SEPI ARTE , les filth d'ici-Fronce ,1997

7, Lecture des fagades :

A

Fagade sudFa ade Est :de Ouest :

rde principalc du bitiment ,cllc
rc sur la grande place , ct abrite
untrde principale tliscrttc .En

Abrite toute la partie
technique du bAtiment; les
tuyaux ou gaines visible

Elle donne sur la
deuxitme partie de la
placette PIAZZA Les

taux dc vltrugr Gst lmport!nt cc qul ralllte l'lmportrncc d'une bonne vlslbllltC cntrc l'lntdrlcur rt
l'extCrieur.

c:lcul

compacit6 s= 29 38t mr / v= 425 790 m' c.0,07

Taux de vitrate Surfacc tot.lc 18 0,00 m'
Surfac€opaqu€=7o(rcm!
sirrfac. vitra U ofl) ml
Taux dc vitEt. = 61X

Prospect H€utaur du cGntaa.42 m
H.utcur du bltlm.nt .dl.c.nt . 30 m
Ieryeurda la voio .19 m
Prosp.ct 3 3,78

Volume parsif l-ontu.ur du c.ntrc 166 m

volumc plr.lt.:|,6 X

Dimcnsion du

batiment:

ilargeur

*longucur

*hauteur

60m

l66m

42m

Fiqure 93 colcul poromitres ineryitique du centrc Pompidou

6. 2. 9. L'int6rieur :

Le oonceot du olan libre :La contraintc majeurc
6tait de supprirner tous les obstacles intdricurs
pour permettre une libertd totale d'amdnagement
intirieur.
Les architectes ont repotrssd la oirculation
verticale
i I'ext6rieur, la ou ils ont exhibd les < tripes > du
batiment

/ Producteur r 6 .3. Analyse dei exemples sur Les activit6s dc loisirs.'

Lc foot bullc : Le < Bubhlc Fool > cst une activiti sportive ludiquc qui consistc

d voir s'ailionter 2 6quipcs de 3 ou 4 joueurs

Prot6gis dans unc bulle plastique de I mdtre dc haut.

Le but officicl dc I'activiti est de marqucr dcs buts dans la cage advcrsc, tout cn

veillant i ses aridres pour ne pas se prendre un d[ornre taqu€t par derridre, chose

touGd-fait autorisde et cncouragde.

Cettc activite est pratiqucr sur unc tcrrain dc 25 m dc longueur, ct l5 M de largcur

Soutce :AuteuB

6. 2, 10, Programme surfacique

Espace surface

P.dsentation des
collections du mus6e
nationald'art moderne
Expositions
tcmporaires _
9ibliothaque

12 210 m':

5900 m'2

10 400 mr (2 200
lecteurs)

Centre de
documentation

2600 m':

2 sa lle de cindma 315 et 144 places

Salle de spectacle

5allc de conf6rences

384 places

158 places

7. Synthise de I'analyse th6m(

Exigences thimatiqucs Exigcnccs fonctlt
Architecture iconique
attraclive
Equipcment impliquant unc
visitc qui sc fcra par unc
circLrlation adaptie.
La lbnction principale (loisir)
sera prCsente dans tout les

nivearu;.
Plan libre

I ltutcut d'etagc 4

ntinimunr
I'lus rl'un accts t\

I:scalicl ct sorlic
IJrrc slnrelurc adl
pItrr Iibrc
La rtecssitc rl'un
aLlrrtilr rstralion ct
conrrlttn iclrliott
i puhlic
[.es srrviecs sonl
srrlisl'irrr c lcs hr:rr
lirnt t ion tlrr lotsit

I

I

'La grstronomie iou€ le r6le dun espace de repo et la res

cette dernitre est im plantd a u dern ier niveau pou r avoit ,

,anonmhue $r ltniem bk de la ville .

'le commerce accompagne la culture et les services

vue
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VI. Projet :

1. Point de d6part : 6tat des lieux
Notre site est en dtat vdtuste , pour embellir son image et pour metke en marche une
r6appropriation de I'espace dans le cadre d'une rinovation urbaine nous allons projetd un
dquipement qui anime le centre et le revitalise.

2. Sch6mas de principes
2. l. Application des recommandations du POS :

La premidre dtape consiste d la ddlimilation de la surface qu'on peut occuper tel que stipul6
dans le rapport du POS (voir page 52)

L6gende:
Rue projet6e :
Axe de la voie
Retrait de (3+ 2) i
l'axe de la voie
Retrait de (4,5 + 3) i
l'axe de la voie

..-,

Figurc 97 Le site d'inteNention op'as l'opplicotion des recommondotion du POS, So!rce : otteurc, Logiciel : Revit

2. 2. Accessibilit6 :

Figute 98 Accessibilitd qu ptujet , Source : Auteus

D'aprds I'analyse du systdme viaire les flux des

voies EST et Ouest sont important donc les

entrdes i l'6quipemsnt don.neront sur ces voies
pour attirer le plus de visiteurs.
L'entr6e principale sera sur la fagade Ouest, qui

le traitement de son angle est recommandd par
le POS. Tandis que I'accds au parking se fera d
partir de la voie projetde caractdrisde par un
flux moins imponant et par sa relation directe
avcc un parking d dtages qu'on suggdre, ce qui

6vite l'encombrement i I'entr6e du parking de

l'6quipement, et diminue les probldmes liis au

stationnement.

\
I

3. Concepts et genise :

L'attractivit6 est le but principal de notre projet, on cherche a engendr6 un effet Bilbao : il
s'agit de r6ussir I'implantation d'un dquipement culturel destind i rdg6ndrer le territoire
urbain. Pour cela, nous allons produire une architecture contemporaine, spectaculaire,
photographiable, ressemblant a une sorte de sculpture a grande 6chelle et servant a

marquer l'environnement urbain en y int6grant de nouvelles formes visibles de loil.
C'est l'int6gration par contrrste pour laquelle nous avons opter, afin de cr6er un effct
monumentale et 6nigmatique qui incite l'usager de la ville i d6couvrir l'int6rieur de

l'6quipement. Elle est concr6tisde par la distinction avec une architecture iconique.

Etat des lieux

-+

O Flux important

o Flux moins important

t Accis au parking

* Entr6e principale de
l'6quipement

Entr6e secondaire de
l'6quipement

69
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4. l,cs vrrlunlr,s propr)s(.s :

.1. l, ( 'one cpls ftrrntcls :

e distinction par :

. L'abstractlon et le symbolisme :

Des formes expressives et non

representatives offrant un effet
6nigmatique.

Un d6but minimaliste , matdrialisd

par l'entassement de 3

paral16ldpipades marques par :

L'horizontalit6 : libertd de l'6talemer

3.2.Gcnlse:
1 , Courbe : pour donner l'llluslon de d6placement et
de transition

Figute 99 Etope 1de lo genise ; Source : Auteuts

2 ;r- - .- -,--+__lr,/dlume3___

Volu me
Pii

7 dlrtla

a
9

E

Figurc 101 Etope 2 de lo qen4se, Source :Auteurs

Volume 3

al Jolnt d.

Fiqure 100 Elope 3 de lq genise , Source : Auteuts

le volume 2 se ddplace en haut sous le poids du volume ajout6 A I'extr6mit6 du
volume 3

D6s6quilibre r--) impression de mouvement

5, Le volume final :

-\

L'lnclinaison des ar6tes : pour que la

hauteur diminue et se noie dans

l'horizonta lit6 du terrain .

Levolume 1: noyer dans une vague

(la courbe ) qui le d6stabilise

symbolise , l'6nergie fossile, dont la

qua ntitd se diminue.

Levolume2:s ymbolise la tra nsition

LeVolume3:L'6ner gie verte

La forme dynamique

olume 2 : Sommet large : dynamique de la forme dirigd vers le bas.5s

Volume 1 : Base large: plusieurs forces dirig6es vers le haut 60

La monumentaliti :

L'enh6e principale est encadr6e par des courbes et une fomre
verticale concave pour offrir un ilancement au volume.
Le volume 3 est prolongcr pour plus de grandeur.

Point de suspension (structurelle)

Prolongementdu volume 3

*-q-.€ .ivotqqE:} ..

Volume L

\
Ev Volume 2

Figure 102: Etope 4 de lo genase ; Sou.ce : Auteurs
Fioure 103 '/ohlme finol : Sout. p : Autput\

La structure :

fonctionnement du b6timent et sa durabilit6 exigent un plan libre qui offre une libert6 d'am6naBement, de circulation et un champs visuel libre, pour pouvoir

Distinction par rapport au tissu bati de l'environnement dont les formes sont
6quilibr6es et statiques .

l. l
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3.

kr

G

,/

I

Volume 1
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ffli-

Equilibre C
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"Le pli n'affecte pas seulement toutes les matitres, qui
deviennent aussi matidres d'expression, suivant des

dchelles, des vitesses, des vecteurs diffdrents .., mais il
d6terminc ct fail apparaitre la forme, il en fait une forme
d'expression."(G. Deleuze. Le pli)
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6conomle des matdrlaux et respect de l'envlronnement : l'Cconomle des quantltds de matdrlaux rCdult

les 6missions de gaz e effet de serre.

Joint de dilatation
d'espace 5 . b. Coupe 3D de la structure :

Figute 107 Coupe 3D de lo sttucturc; Sotrce
A\teuls

' G.in de Pendant toute
la dur6e de vie
du betiment

surface d'6change
thermique avec
l'ext6rieur

0,0o225m':x surface des
plancher

9

flrE

5

de
p.rking

Figure 704 Tobleou de l'iconomie en CO2 en betun o.mo et en pontsthermiques , Source : Auteurt

6. 3. Structure 3D :

Pas dejoint de

. dilatation 60m

B6timent en b6ton prdcontraint

Gain de
terrasS
ement

La dalle alv6ol6e :

dalle pr6contrainte all6gdi

et d'6paisseur r6duite
permet de franchir des

port6es exceptionnellemt
6lev6es ce qui offre une tt
grande latitude dans

l'am6nagement int6rieur
des locaux.

Eetiment en bdton armd

Figute 708 les ovontoges de l'utilisotion d'une structure en biton pricontroint . Source : lo pricontrcin

6. 2. D6tails :
Tube en

porteur

pr6contrainte

Figure 105 3D de lo sttucture ; Source : Auteurs

dalle alv6ola,e

El6ments
structurels

Type / Mat6riau Dimen sio n s

Longueur la rgeu r epa rsseur

Fondation Radier/ Siton armi 80m 26m 1m

Voile 86ton arm6 Variante 30cm Hauteur = 4m

Voile porteur B6ton armd 45 cm 45cm hauteur. 4m

poutre po0tre prdcontrainte 20 m / 11,5 1m 45 cm

Da le dalle alv6olde prdcontrainte 11,5m /9,5m 2,5 m 30 cm

Toiture Tube en acier Variante 40 cm ( diamatre)

Fiqure 106 tobleou des il4ments de lo sttucture ; Sowce : Autews

reti€nnent urr volume d'air assurant une boffrc isolation. Chaque uoussin est ref'erm6 sur ses bords par un ourlet de rive flxd d un cadre pirrph6

constitud de profils en aluminium extrudd et des rubarrs en caoutchouc moulds. Ce cadre dtanche, vissd sur une charpente mdtallique qui

drainage des eaux ct qui abrite lcs injcctcurs d'air pcmrcttant de gonllcr lcs coussins.

Figure 709 Detoil de lo structurc , source : Auteuts
En hivcr, lcs coussins sont gonllds afin d'augmcntcr lcurs rdsistanccs thcnniques et assurcr unc bonnc isolation, L'air i I'intdricur dcs co

I
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7, L'enveloppe : Lcs fagadcs Nord et Sud sont dcs coussins gonllablcs cn ETFT (l'6thyline t6trafluoro6thylitre), composds dc quatrc couchc



lcs cllbls dc ln lunritrc cl tlc lt clrnlcur. l'nr urr jcu d'irnprcssiorr
cn positil/ntgatil ct la vlriation tlc tlistancc cntrc tlcux mcmbrancs,
l.'apport lumincux pcul 0trc eontr6li en changcant sinrplenrent

lu prcssion dans lcs coussins.ol

l'lntari.ur dcr(ou$in I'

1
comportcnlont quc lus uutrcs
plastiqucs thcc lu tbu du lhit qu'il
contien( le fluor donc rl s'il
s'cnflamrne pas et seulemcnt cn

contaot avec feu les coussins
lbndent et se dilchirent. Ccci
perm€t aux gazes toxiques et d la

fum6e de s'dvacucr .

d'aario(ha8€
pannea!.t dalL

Th.rmomatrc
pour mcrurcr la

tcmt aratu.a
(ou$in en ETF[ ( .et a(hantillon ambianta et artic

pourtempardtra
dcs murr

aJl gonlLr au mar maia
dimcnrbnir. de rort. q
pas der ponncaox l

Air

u'il n. rort

vk c pour lc couiain s'il te gonflc

L Pcn nc au .rnoviblc c n v.,r. .nt i ctL t dc
ICI..

Figure 772Points de dgulotion solsie de lq lacade

Source : documentoite supestructure le cuhe d'eou de Pdkin ; France 5

7. 2. Luminosit6 :L'ETFE offre la possibilitd de transformer

le projet en lantcme ct animer la tagade par des couleurs varientes dds

que la luminance solaire diminue , grace d une couche s6rigraphiee.

RPA 2OO3 :

Tout aLrnent
.n tilli d. h
f.$dc doit E
porcr srr du
taton..ma

Fllm pou.,Iotatc. Lr
couaiil. rr (as d'ouvrL L
pdrn.ar Gn verra (ca film
@nticmdc trir p€th trou
da loata eua fair gasaa

maburE mains na prt*
p6
L. dktmc. cntre L liLn rl
L couiiio lrt 6kul6.
tcbnlc robmc rn.r du
cousrin I

o.lle en pra.ontr.int

-----t
Cldtaildu film dc prol.ction
tranrparant ( avrr 2 proporhion Figure -111 Comportement de

I'enveloppe foce ou feu ,Source :

d ocumentoi re superstructute le cube
d'eou de Pekin ; Fronce 5

r hrorificcs

Figure 110 Schimos du fonctionnement des coussins ETFE ; Source : Auteu6
Fiqurc 113 Dome de lo ploce de Milieno en Espogne ; Source : www.iosoglobol.com

7. 6. Composltlon de I'enveloppe : 7.7. Structure de l'enveloppe : Lcs coussins en ETFE sont accrochds ir la st
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ll. l. Alrurlur,rkr lr,rrrp(rnlurr.r op(rullvr,r :

Afln de mleux adapter l'6palsseur de

l'enveloppe du batiments aux

temp6ratures op6ratives pour les

diff6rents activit6s, nous avons d6finie la

temp6rature de confort de chaque

espace i l'aide de l'abaque de

temp6rature op6rative, oir les valeurs
propos6es sont relatives ) un homme de

70 kg de surface de corps 6gale i 1,8 m2.

Donc nous avons pris en consid6ration
que le mdtabolisme d'enfant a une

activit6 inf6rieure i celle d'un adulte. Le

tableau i droite repr6sente les valeurs

surfaciques les gains de chaleurs pour

chaque espace. Tandis que les

diff6rences de tempdratures op6ratives

en dt6 et en hiver sont pr6sent6s dans le
graphe en bas avec les m6me couleurs

indices d'espace pour le tableau ) droite.

I lr. Hiver
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Figure 116 Aboque de tempAroturc opdrotive en iti et en hiver en fonction de l'hobillement et de l'octivitd
Fond : Cours conlort et orchitecture ,universitd du Quebec d trois riviires .

Source : Auteurs ,

8.3. lli6rarchisation lbnctionnclh ct zonage thermiquc dc la coupc :

Figure 117 tobleou du progromme surfocique des tempdrutures opdrotives et des opports hergitiquesdl
octivitis, Source : Auteurc
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Les niveaux 3 et 4 repr6sentent des espaces tampons.
8. 4. Algorithme de fonctionnement des coussins en ETFE :
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Nlveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau + 2

lestaurant mldlathlqu., atcllcr, malson cxpdrlmcntalc..) formcnt unc aorta dc musd ou lcs nouvaautdr lldct
renouvelables sont exposCes.

10. Fagade : Les fagades du projet ne sont pas appliquCes A la structure mais elles naissent de la structura
fagades Sud et Nord sont sensible ) l'inconfort et s'adaptent au confort des usagers du b6timent elles cha

leurs volumes et leurs couleurs en fonction de la pression d'air ) l'int6rieur des coussins en ETFE. Sa structu
abrite le systCme de gonflage et de collecte des eaux pluviales.

-. Vlde sur/ 
labyrinthe

Parcours incitatif clraulatlon a l'lnt6rleur du

labyrinth. miroir
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secondaire
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11. Ventilation :
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Figure 120 Systime de collecte des eoux pluvidles ; Source :outeurc

Flgure 121 Adtstion du sous-sol , Source : outeurs
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Figute 124 Detuiloerotion sous sol , Source :auteurs, logiciel : Revit

Les blocs de circulation verticales ventilent I'ensemble des 6tages par effet chemin6e .

rc 125 Coupe longitudinole ovec detqil d'oitotion du sous sol et escoliers , source ; outeurs, logiciel :Revit

'spectives :

/'

) du projet

1

\l

Fiqure 123 Ddtoil ddrdtion sous 6al , source : outeurs ; loqiciel
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L'a6ration des niveaux du sous sol est assur6 par des bouches d'a6ration . Celles du parking

fonctionnent sepa16ment afin de ne pas conduire les odeurs et les gazes nocives provenant des

voitures vers les autres niveaux du sous sol . Ces derniers sont a6rer par les bouches d'a6ration situ6s e

cot6 de I'entr6e Ouest .
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. lDrrrunril rr, (.nerg(.lkprrr i Aprcs unc sdrlc de slmulatlonr, on lst parvrnue

i ce r6sultat qul se r6sume en graphes de tempdratures et
un tableau de besoin en chauffage et climatisation

Graphe de temp6rature En 6t6 sans climatisation i

Graphe de temp6rature En 6td sans climatisation avec

climatisation:

Figure125 gtophe des tempitotute ovec et sdns climotisolton , source
:outeurs , logiciel : PEiode comfie2.3

Commentaire : on voit sur le premier graphe, qu'aux mois chaud (dt6) la
temp6rature de la pidce (Accueil) est plus ou moins stable par rapport a la

temp6rature extdrieur et la temp6rature de la pilce est inf6rieur ) la temp6ratu
de l'ext6rieur pendant la journ6e.

Sur le deuxiEme graphe on remarque qu'on peux combler le besoin en

climatisation Avec un taux d'lnconfort de 0,05 % sans que la consommations ne

d6passe les 25 KWh /m'1l 6 mois {18,22 KWh/m'zl5mois )

l',r,ll ll,,1r, ll,,! ,r l,r

rdsultats

Centre Pompidou
o,o7

(.'l( 
'r1.,

c t S/V .6s65/56asl =
0.11

Annexe 2
Paramdtre lids i
l'enveloppe et
l'orientation

0enritd
bitie

CES x Nobmre de niveau =
(1858,5/2327 )x 9 = 0,80 x
9 = 7.18

passif
Selon l'analyse paramdtrique la valeur optimale
est 38 % , cettevaleur est obtenupar le calcul
des point de Salvanisationde l'enveloppe ETFE

quipermettentde moduler les apports solaires

Admittance
solarre lo r=o,rr=

l1 valeL,r optrmal e

Parametre lies a
l'environnement

h1+h2 /t
0,5 d'aprds l'analyse param6trique

Prospect

llot de
ch alcur
urbarn

A (Tu-r)= 7,54 + 3,94 |

(H/L)

Perimttre
d'onrbre
fi.tif ffi,,

-f 4,80

igure 128 Evoluotion pdr poromitrcs energdtique ; 
'ource 

: outeur

. Simulations :

pres avoir termin6 la mod6lisation de notre batiment , on est passd au

imulations 6nerg6tique
pour cela on a choisi l'espace le plus fr6quentd par

s utilisateurs, c'est l'espace 'Accueil'

n a commencer par la configuration de notre espace et ses contraintes

I Temp6rature de

l'espace dtudie

; Tem p6rature

ext6rieure

$35l w 6m76W

r128'C

15 00 'c

2a m'c
2t.s3 .c

Graphe de temp6rature En hiver sans chauffage :

Graphe de temp6rature En hlver avec chauffage :
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Ourel29gtophedestemp{rotuteovecetsonschouffoge,source:outeurs ,logiciel : Pl{iode comlie 2.3
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Cha pitre3 l Con

Commentaire
le premier gratempdrature 

de l'extdrieur
phe , indique que la temprirature

de0% sans que

Sur le deuxidme
Sraphe on remarque qu,on peux combler le besoin

int6rieur est clairernent su p6tieur e b
ce Qui montre l,efficacit' des mat6riau qu'on a utilis' pour l'isolation

la con en chauffage Avec un taux d,inconfortsomrnations ne ddpasse les 25 KWh /mr/ 6 m ois (7j,37 Kwh/m,/6mois )ilotons que /e /ogiciel de sinulation est limitd en terme de choix de matlriaux , donc on a configurer lesmurs et le taux de vitrage sur le logiciel de si
que l'ETFE.

Synthise des R6sultats :

A la fin de ce travail on est parvenue i r6duire le besoin en chauffage et climatisation i 31,59 KWh / m, /
an, ce qui engendre notre objectif initiale d'avoir une consommation de moins de 50 KWh /mr/an.

hiver

4,46

I 64870

Figurc 730 : tobleou synthise des risultots de sifiulotion ' 
Source : Auteu's

mulation de tel sort qu'il soit de la m6me resistance thermique
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Chapitre 4: Conclusion gdn6rale

Dans le cadre de la transition culturelle 6nerg6tique, le r6sultat de ce travail constitue une valorisation du

r6le de l'architecture dans I'am6lioration de l'image des batiments i basse consommation 6nerg6tique et la
mddiatisation de la culture 6nerg6tique i travers le batiment lui-m6me. ll pr6sente les aboutissements
suivants:

Des r6sultats d'une enqu6te bas6e sur l'avis d'une centaine d'al96riens ) propos de leurs aspects

comportementaux vis i vis la maitrise d'6nergie dans le betiment.

L'exploitation de l'attractivitd des 6quipements de loisir offrant une mixit6 inte196n6ratio nn e lle, pour inciter
le flux des visiteurs i recevoir l'information li6e i la culture 6nergdtique dans un cadre de divertissement, ce

qui permet de sensibiliser les diff6rentes tranches de la soci6t6 i la fois.

Revitaliser la ville ) travers une architecture iconique appliquant des concepts formels de l'attractivit6, et
abritant un programme flexible qui d6cline de la flexibilit6 des espaces int6rieurs. Afin d'assurer la durabilit6
du projet et de son attractivit6 qui anime le centre-ville.

Un effort de simplification de l'approche dnerg6tique en appr6hendant les paramAtres 6nerg6tiques en

parallEle avec les r6flexions architecturales passives, afin d'assurer leurs compl6menta rit6s dans un

processus d'analyse du potentiel bioclimatique et des paramatres 6nerg6tiques. €e qui reflite le souci

d'anticiper l'efficience 6nerg6tique du batiment et de garantir une consommation inf6rieure a 50

KWh/anlm'z.

L'intdgration des paramdtres 6nergdtiques li6es i la forme dans l'analyse urbaine afin d'observer leurs

6volutions dans un contexte historique.

L'enchainement d'un processus de recherche et d'analyse a r6sulter des probl6matiques ) laquelle ripond le
projet. Comme r6ponse i la probl6matique g6n6rale, le projet repr6sente un exemple du r6le de
l'architecture et d'un programme de loisir comme levier de la culture et d'un mode de vie 6cologique. A
l'6chelle urbaine le projet s'insdre dans une op6ration de r6novation urbaine il anime et revitalise le centre
tout en offrant une forte attractivit6 par son architecture et son programme qui peut attirer un flux
touristique curieux en plus des habitants de la ville, qui lors d'une r6novation urbaine ils sont d6jir pr6t i une

r6volution de l'image du tissu urbain, et sont plus r6ceptifs au changement et aux id6es nouvelles. Cela

n'emp6che qu'il y une opposition i I'aspect esthdtique du betiment, ce qui affirme notre objectif de

distinction qui peut balancer entre fascination et refus. Rappelant le centre de George Pompidou qui a 6tait
largement critiqu6 pour ses "tripes" expo66es aux fagades, et l'histoire de la Toure Eifel qu'i marquor 6on

ddbut par les protestations des artistes, mais qu'est devenu I'une des architectures les plus photographi6es

au monde.

Le projet est a l'image de la culture qu'il promeut, pr6sentant une fagade vivante qui dchappe i I'id6e des

fagades 6cologiques avec aspect industriel due au collage des protection solaire et l'entassement des

dispositifs techniques qui 6touffent son architecture. ll fait partie de la classe A des batiments a basse

consommation 6nerg6tique en atteignant une consommation inf6rieure i 31,59 KWh/m':/an, refl6tant ainsi

le progrds d'une architecture intelligente et adaptive au confort humain.

Ce r6sultat prometteux, si d6veloppd il peut etre atteindre un niveau plus haut d'efficience car il s'ouvre sur

plusieurs horizons non seulement architecturaux mais aussi technologique, urbain, environnemental et

social. Nous souhaitons qu'il fera une r6f6rence pour drautre r6alisations plus ambitieuses.
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Annexe I :

Chapitre I : introductif

Rdsultat du sondage :

Votre tranche d'age:

I (88 rb)

]J

11

Avez-vous d6ji entendu parler de la politique 6nerg6tique nationale ou
du programme national de maitrise de l'6nergie ?

.l

Etes-vous au courant de l'existence d'un programme national des
6nergies renouvelables ?

0
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De simples gestes pour r6duire votre consommation d'dnergie peuvent
ils nuire a votre confort ?

@ (80 4 06)

2a

A votre avis quel est le secteur qui consomme le plus dtnergie ?

[isolation thermique, Qa vous dit quelque chose ?

Oo,
i .,o"

.,1

faites vous des effort pour r6duire votre consommation en gaz et
Electricit6 ?

Oou
O non

Qu'est ce qui vous empeche d'acheter syst6maliquement des lampes
LED ?

a Le CoiA

a Je i€ 1e3 c@nais pas

a Je pens€ q(erles sonl ,)ocNes pour

a coovdrEu de k u.s ftiisporlbh6 s.

a non disponible $n b nlarche aranr
a tai €qupa m ndsd <le lED mars..

90 2ji

.14
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Si oui, Pensez vous que l'isolation thermique de votre maison esl une

n6cessit6 pour diminuer votre consommation 6nerg6lique ?
Non , par ceque

comment vous trouvez les prix des de ces djspositifs (panneaux

photovoltaiques, chauffe eau solaire,...)?

a J. p.'e a b, iriaft.
a J. rc h. p. rdrf-t.l.d

a J addns .le! *M.o.*'r. rha

a tcrcr (6 proro$h.6 sl w8
a Ee ercr.6i0s n2{ s{ ed'6
a

I Eu&E BEtnEnEafln

PrCtez - vous attention a l'6tiquette 6nerg6tique ?

a non

Pourquoi ne pas l'entreprendre ?

a A .rE du .o& de. t-.v
a Je @ lom r.. de Foi...6el

a Le coil d€ i€sgE n rE b p6 i

a r.s 3 proCosrons sn .bses so.r n

a On en a.ffir,l,E.e 6t p- d,
a Au(w ir6e sur ie.q.t do.r F E
a s6l frr

oui , par ce que :

a C est r.rdancs dJ d actuahr

a ,€ ne veur pas dep€ndre des aner$es

a il fart (lveref€r ses sow.es d anerg€
a Je veur Da.trEer I L protecUon d€

nroo enwo.rnemst
a pou E tur, (b nEs enfads el de t

O rcrutes ces oroosarons sonr wae
O 1€3 5 p.oposrlons sofl eEcGs
O ceta oepeno ou cour

85



/ st*

Pensez vous que l€tiquette qui accompagne les appareils
dlectrom6nagers est claire et que tout le monde peut la comprendre ?

Ooo
a noi

Annexe 2 :

Chapitre ll : Etat de savoir

2 . 1. exploitation du rayonnement globale :

b ) Admittance solaire : page 20

ro.d 6t no.al e5t €sted €ited 2ro

o.a1

o.a1

32ta-oa x47.36

o-6

Source : Cour S. BOUKARTA : Analyse de I'ensoleillement 20l4l20l5,master architecturc et efficience
inerg6tique,institut d'architecture Blida

A-S: (0,61x 2054) + ( 3333,39 x 452) + ( I x2054)+(0,81x 1527) :0,99

6087

Annexe 3:

Chapitre ll :6tat des savoir

Chapitre lll : Analyse bioclimatique

Table de Mahoney :

Table 1 : Temp6rature

5b

o.a4 0.44 1.oo
294A.r 3062.47 33A2.s2 3635.s2



) F M lvl J J s o N D

Temp. Moy.Max 1L,L 12,6 15,8 18,8 24,5 30,1 34,3 33,3 26,9 23,2 15,5 12,!

Temp . Moy .lv1in 2,7 3,6 6,1 8,6 13,6 18,5 22,1 21,5 16,4 13,1 4,1

E.DJ 8,4 9 10,1 10,2 10,9 11,6 11,6 11,8 10,4 10,1 8,1 8

Table 2 :Humidit6, Pluie, Vent

J F M M ) .l s o N D

10c 100 100 96 97 90 59 82 95 97 100 100

36 33 24 21 15 i6 18 25 26 36

a8 66.5 6: 62 59 53 425 30 5: 61.5 69 5E

(G.H)
3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3

54 41 39 2r. 3: 33 45 27

0,74 0.14 0.13 0.15 0.1
4

0.14 0.1
4

0.1
4

o.r4 0.1
4

0.1
4

0.1
4

L 1 4 0 4 5 2 1 2 1 7

Conbrt
Diurne

Coniort
Noctumc

Stress thermique :

Table 3:le confort

Mois ) t M A M j j 5 o N t)

Group! hygro (G.h) 3 3 z 3 3 l 2 2 3 3 J 3

Tem p6ratures

Moy. Mlns .M.x 11,1 12,6 76,4 LA,8 24,5 30,1 34,3 33,3 26,9 23,2 15,6 L2,1

[a haute TAN4

34,3 15,55

2,1 10,06

La basse EAT

GH

<30% 1

30 50 2

50 70 .1

>10 4

Total annuel pluies

423

Moy.M.ns.Mini 2,7 3,6 6,7 8,6 13,6 18,5 22,7 2L,5 16,4 13,1 6,9 4,L

F F F F L c c c L L F F

Nuit F F F F F L c L L F F F

C: trop chaud L: confort F : trop froid
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21 211a 21 21 21 22 21 21

14 14 14 74 14 1a 14 14 L4

Jour

Mois I r A M lrI A s o N D

t

Mini 21 27 2r 21 2t



G,H

72 27

12 20

72 19

12 18
Limites de confort (i partir de TAM) :

La haute TAM

34,3 16,55

2,7 10,o6

La basse EAT

Table 4 : lndicateurs

Recommandations :

1-Plan masse:

HI A1 A2 A3

I Eetimeots orientds s.rivant un aE

lm:m#;m:*s
11ou10 5-12 Plans compects avec courg

int6rieurs

TAM < 1515 < TAM <20TAM > 20G,H

27 3021 3023 32 t4 2326 34 L7 2s030 1

20 2720 2777 24 22 30 14 222 25 3r30 50

19 26 19 2617 21 27 2A 74 2l30 70 3

14 20 18 24 t8 244 22 27 77 21 20 25>70

Mois tJ iA ls lo l lD, IF M iA IM J

G,H t,D.r

t1
.10"

H2

H] +2O0

1-2-3

t2

t2

Al

II

Espacement entre batiments:

88

HI v.ntlLdon

tt2 \rentlladon
dalir.bl.
H3 Protectioh
plulG

Allnorde
th.rmlqua

A2dorfilr

A3 ?.ob, sriron
frdd.

+ .t

+

++

o

0

0

8

1

6+ ++ +

r-T--T--l

I

i,, 1,,

I
I

l
I

I
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11ou12 Grand espacemeflt pour favorisa la pdn6tration
duvent

2- lo I Comme (i{essus mais aveapaolection contre
vent Chaud/froid

I planscompacts

3-Circulation d'a ir:

o I Grandes, 40 a 80 % des faqade nord et sud

7-12
Moyenne,25 a40% dela surfacedes mu.s

2-5

I I cir€uletion dhir inutile
intermddiaires,20 e 35 % de la surface des
murs

11 ou
12

o-3 I Petite, 15: 25%de la surfare des murs

4-12 Moyenne,25 a40 % de la surface des

5-position des ouvertures:

6-Protection des ouvertures:

7-murs et planchers

o-2 ! Constructions ldgires , fEible inertie th.rmique

Constauctions massives , d6calage horaire
supdrieur i 8h

3-12

o-5

Bitim€nts i simpl. ori6ntation
Disposition permottant une
circulation d'.ir perman.nt€

6-!2

1ou
2

2-r?

Betimrnts i doublc ori.ntation
p.rmett!nt un€ circulation dli.
intermitt6nte

Circulation d'air inutile

III

IIIT

3-12

0-5

Ouveduredans lei murs nord et sud a
hauteur d'homme , du cotC exposd au v€nt

lou2

Comme ci-des$s , mais y compris ouverture
pratiqu6es dans l€6 murs intdrieurs

III IIIII

6' Se prot6g6 de l'ensoleillement directe

2-72 ! Pr€voir une protectlon contre pluie
IIIITT

8-Toiture:

89

I

I

I

i

I

4- Dimensions des ouvertures:

I I

I

I

I

I



02 -l constructions l68ere5 , couvertures a

revotements r6fl6chis'ants et vide

d'air.

3-12 L68ere et bien isol6

0-9 G5 -rConstrudion massive, d&ala8e
horaire supdrieur i 8h

t Emplacement pour le sommeil en
plein air

I Drainage appropria des eaux de pluie

3-12 I

9- Espace ext6rieurs:

Annexe 4 :

Chapitre lll : Conceptuel

Programme surfacique : Source : Auteurs i partir des r6f6rences

Ce programme comporte des surface maximales qui ont 6t6 adapter et am6liorer au fure et a
mesure de l'avancement du projet .

En 2013 le nombre d'habitant de la ville de Bouira a atteint 87548, et selon les projections de population le

taux d'accroissement augmentera a 1,25 i moyen terme, donc en 2018 le nombre d'habitants atteindra 93

159 habitants .

D'aprbs le programme de logements d6gagds par le P.D.A.U. initial le POS U2 comprend 553 logements

collectifs et un total de logement estimd a 549 .

donc l'6quipement assure une surface de 3,69m'z/logt se qui ddpasse !,892m2 /logt indiqu6 par la grille

th6orique des 6quipements relative au villes de 100 000 habitants ( secteur culturel), ce qui veut dire que le
rayonnement de l'dquipement d6passe son POS et peut 6tre class6 a l'6chelle de la ville.

: ccueil :

Fonctions besoins

Espace

d'interaction
avec le
pu blic
( le front
office )

-lnformer le public interne et externe
-Orienter vers d'autres services
-Echanger des documents et/ou du

mat6riel avec le public
-Tenir un standard t6lephonique
(orientation des appels, prise des
messages)
-G6rer les flux (entr6es, sorties et
attentes) et les moyens associ6s
(interphonie, cam6ra de surveillance,
bouton ouverture, registre)

7 O,38m'z/hab => 0,38 x 1600 = 440 m':

=>500m2
Surface pour bureau:0,8x(0,8x2)
12,8m2

Surface bureaux 12,8 x 7=89,5 m'
Espace de circulation pour le front
office
7x10 m2 = 70 m2 ( une unit6 de passage

o,4l
Total : 659,6m'z
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0
0
0

Secr6tariat
( back office)

-R6aliser des t6ches administratives
tres diverses (papier ou informatique)
-G6rer les plannings (permanences,

r6servations,...) Traiter le courrier et
les colis (trier, faire suivre, affranchir,
...)

-G6rer la mise i dasposition de
l'information (panneau d'affichage,
informations g6n6rales, brochures,...)
-R6aliser des t6ches en lien avec la

facturation et l'encaissement

5 Dimensions espace de travail 80cm
1,50m pour la chaise et 1,80 pour chaise

et circulation d'un personne
(0,8+1,5+1,8)x0,8 =\7,78m2
t7 ,28x5 =86,4m'

l*
Espace de
s6curitd
(back offlce)

-Mettre en service des alarmes
-R6aliser les visites d'6tablissement
-Assurer la communication avec les

autres services

3 (3x 1,20) = 36m2 Pour travail
Circulation 10m2x3 = 30m'z

T = 66m':

Totale 812m'?

Confort thermique :

r' RenSuvellement de l'air : 25m3 /h et par personne (bouches d'a6ration) Tem p6rature

Hiver 2O-24"C I Et6 20-25'C
/ Hygromdtrie : 40-70% d'humidit6
r' Limiter les courants d'air au maximum (portes, sas d'entr6e)

Niveau sonore maximal :55 dB{A) {norme NF X35-102)

Salle de proiection /cin6ma : niveau - 2 : 21x 11,3

Espace Fonction Besoin Largeur LonBeur hauteur

opdrateur Projeter
I'image I

Coupe longitudinale 62

Entre
16mm et
70mm

1m derridre le
projecte u r
2m avant le
pro.iecte u r

2,80

L'image La

distance a

respecter
entre
l'op6rate
ur et la
dern iEre

firl

10m Entre dernidre
rang6e et 6cran
3/2 donc d =
(3xhauteur de
l'ecranl/2=
5x3/2 =9m
Hauteur/cot6=1

6m

neuleft
91
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r3n8e /1,66 (image

large pour une
faible la rgeur de
la salle)

Entre l'appareil
de projection et
l'6cra n

Ecran Refl6ter
la

projectio
netla
p16senter

au public

1,20m derniEre
l'6cran

Sa lle L'angle de vision vers
l'ima8e de doit pas

d6passer 30" depuis le 1er
rang

t" ( l"( I
Distance entre lere ran96e
et 6cran63

17m
Distance de
circulation
1UP = 0,9m
1UP sur
chaque
cotd lat6ral
1,8m
Largeur
r6serv6e au

siEges 17 -
L,8= 75,2

Nombre de

siEge par

rang6e
Ls,2/0,s

=30

Distance entre
lere rang6e et
ecran 4,5 x la

largeu r de

l'image

=> 4,5 x0,5

=2,7r
25-2,71-9=
11,29
Nombre de

rang6e
:t3,29/r,20= 1,L

7,28+
t,20
=8,48
Hauteur
des
marche
16cm

Totale 77m 27 ,20m 8,48m

Surface = 300 m'? volume =3921,15m3

Capacit6 d'accueil : nombre de siBge 143

5m2 soit 10% de la surface (conforme au normes)

Une ventilation est fortement recommand6e pour un renouvellement de l'air dans la piEce. Par une arriv6e

d'air neuf i une extr6mit6 de la salle cin6ma maison et une extraction ) l'oppos6 de celle-ci (par VMC d'une

capacit6 d'extraction 6quivalente d 3 fois le volume de la pidce par heure).

administration:

Espaces Exigences su rfa ce

Entr6e ( accueil des administr6s) PrEs de la circu lation
verticale
0,3 m2 / personne

Mini 20m2 / maxi 200
m2

40m:

u3 http:/fr.celexon.comfr/Connaissances-des-produits/
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Espaces de
travail
compl6mentaire

Espace ceur espaces de travail semi
ouverts pour des
16unions informelles.

EI
fuU 

8m2
Espace auxiliaire espaces ferm6s, non

16servables, pour des

16unions de travail
formelles ou informelles,
pour des discussions
confidentielles
(t6l6phone, entretien,...)
ou pour un travail
ndcessitant une forte
concentration.

II

Espace de

rangement
Compl6mentaire

ll s'agit d'espaces de
rangement
compl6mentaires i ceux
pr6vus sur le poste de
travail (chap. 3.2.3),
destin6s aux archives
courantes (dossiers en
cours, documents de
gestion, documents de
travail partag6s etc.)

15m2

Espace de
circulation

t0% 3,1 m

totale 74,!m2
Direction Activit6 d'encadrement -

Ndcessit6 de
communiquer de
manidre formelle et
informelle R6unions trEs
f rdquentes, entretiens
individuels, coordination,
information 6largie...
Besoins de
confidentialit6 et de
concentration
permanente
Espace de circulation
to%

85,6 + 10% =8,56

Salle de rdunion Capacit6 d'accueil 15 i
30 personnes

1,4m2/personne

40m2

Archive 0,5 i 0,8m'!x nombre de
bureaux

0,8x7=5,6m']

Secr6ta riat 20m2

Diredion
g6n6rale

20m2

totale 94,16 m':

Espace de pose ( caf6) Positionnd de pr6f6rence \2m2

93

8m2



Sanitaire

dans les circulations
horizontales
Eviter les nuisances

sonores.
0,7 ir 0,9 m'?x nombre de
bureaux

Circulation 10%

Totale

6,3
18,3x10%=1,8m':

20,7m2
Cellules
de
Bureaux

Espace de travail 4Om2

environ 28,9m2 x
pe rso n ne

espace de rangement :

pour chaque cellule ( 120
x45x100)
espace de circulation
10% pour chaque cellule

@

sl,rE o b- F.. O-.. trd

tlr:G.

Espaces de travail:
40 x5 = 200m'z

Espaces de rangement:
5,4 m2 x5 = 27m2

Espace de circulation
27m2

Economie et gestion
des ressources

Ev6nement et activit6s
culturelles
Gestion des loisirs et
6nergie
Collaboratlon et
recherche scientifique

Totale des cellules 200+27+to% 254ml
Totale administration 442,36m2

sources: normes et regles d'utilisation des locaux administratifs;6tat de Gendve;2008

Neufert 8

M6diathaque : un lieu de sociabilit6,

.un lieu d'apprentissage

. une agora de l'ichange intellectuel et artistique,

. un espace de criation et de diffusion de la pensde,

. un lieu de m€moire

fondions : la mise i disposition de fonds documentaires silectionnds (livres, cD, DVD, c6d6roms), vari6s et renouvel6s

et tous les ages,

. l'accds i l'lnternet et ) la documentation multim6dia, . le pret de documents,

. une m6diation entre collections et usagers,

. une animation et une promotion de ces fonds,

Espaces Fonctions Exigences Surfaces

d'accueil de
service
42%

Hall le p6le d'accueil, de

services et de

convivialit6

accessibles aux
usagers sans cont16le

sp6cifique
Le mobilier
modulable.

105 m'

Pr6t et
retour

L'usagers rdcupEre les

document dont il a
sdlectionn6 lors de la

besoin au minimum
d'un bureau, d'un
poste de saisie

Banque de prCt 40 m2
.}SAS 20m2

= 60m2

94

Moyens techniques et
entretiens

I

I



recherche, ou rendre
les document
ampreintd

informatique et de
suffisamment de
ddgagement pour les

op6rations matdrielles
lides au traitement
physique des

collections.
Kiosque du
citoyen

Service de vente des

revu, magazine,
journaux et toute
documentation
d'actualit6

35m2 espace de vente
10 places assises 36m'z

=71 m2

Totale:210m1
Espace

multim6dia
46 0A

Espace de
pr€t

Recherche
informatis6e des
ressources
documentaires et
Consultation des
collections

le lectorat circule
librement, en gardant
les possibilit6s

d'interroger le
personnel doivent
rester i proximitd de
l'espace d'accueil et
d'informations de pret
et de retour.
6quipde d'un
photocopieur

3m'1 x 2oposte
multim6dia = 60m'z

Consultation des

collections 115m'1

Atelier
d€bats et
activitds de

conte (salle
polyvalente)

Pr6sentation des

nouveaux ouvraSes,

adivit6 de contes
pour les enfants,
espace de rencontre
et de ddbat entre les

usagers de la

m€diathdque et les

auteurs et diff6rentes
animations.

am6nagement
conviviale alternant
chauffeuses, bacs,

tables,6tagares
un minimum de calme
est exigd par rapport a
I'espace d'accueil.

Pour 30 personnes

45m2

activit6 de conte
20personnes 15m']

Totale:230m'1
Sanitaires

Service
intdrieur
t2%

Magasin
Bureau

trie, classement et
conservation de la
Iivraison, activitd de

recensements

5personnes 40 m2

10m': +pour 2000
documents

50m2

Accas du
personnel et
livraison

R€ception de la
livraison
Accds du personnel

10m2 .LUM'

60 m2

150 personnes 500m'1

Programme surfaclque du cal6 thdetre :

sortie et voies de secours un 1m pour 150 personnes

Espaces Exi8ences fonctionnelles Longueu r Largeur hauteur SURFACE VOLUME

Scdne

l--l-+

Estrades en ciseaux {construction en alu)
avec revetement en bois.

(2x 4)+8m 6m De

40cm i
1,6m

96m']

95
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III

r
Scine
annexe
+ surface
de
ranBement
30%

Magasin de d6cor et costumes
Arridre scEne +scdne =

6ox4)
+(80x2)

=400cm
=4m

80 2,70m

Atelier et
locaux du
personnel

Pour personnel technique :

Des vestiaires et salles de pause
6 6x2 Hauteur

de
l'dtage

3,8 d 5m'
par
personne
72 mz

744m2

Salle de
r6p6tition

De 1,4m2/personne i 7m')/personne 5Om2

96

I

Magasin ddcor 25% la surface de la scdne
Studio son : 3% la surface de la scdne

/i\ !-rrr-..-rdtr /a\ E.o.h-ntg,, ..rrc \l}, airc

Pour personneltechnique de direction :

Bureau
Atelier peur son ,lumidres r 1,5 x la surfaee

de la scBne



Salle du
public

Vestiaire ; 4m pour 100 visiteurs
Surface du foyer:0,8 i 2m2 par spectateur

i
a
d

I
a

a

dr.8u

o &***--
Les sanitaire attach6s au foyer : 1 surface
de sanitaire pour l00personne 1/3
hommes, 2/3 femmes

w.$ dimensions de table
60x80

ffiSi +
ffi+'+

t1

tI
II",l

4m 3,2m2

Ateliers 6co-geste et recyclage :

Espa ce fon ctions
salle d'assemblage Assembler et exposer

les objet recycl6s , les

sculpture...

].4/,m2

D6p6t de peinture 30m2

M6lange de peinture 30m2

leux de peinture 120 mz

Salls de sculpture et
poterie

130mr

Salle de peinture 78m2

Salle de loisir cr6atif et

97

-
1-1

Stockage de la
peinture et outils
divers



activit6 pour enfant
D6p6t des objet et
matiriaux destinds au

recyclage

164nl.2

Vestia ires 30mr
Sanitaires

Annexe 5 :

Projet :

Labyrirthe Miroir:

Source : http://amazingmirrormaze.com/blog/best-way-build-mirror-ma2e/
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Source:Auteur

P6rimitre d'ombre fictif :
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Porte du 'rroDte chorge

Entrie du Potking Sortie du porking Entt6e de
L'odmil!istrotion

Fagade Nord

Sortie de
5ecqJrS

fu)che d oerotiotl

Fagade Nord
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