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Chapitre 01 : Chapitre introductif

1.1 lntroduction96n6rale

Au cours du dernier sidcle, le monde a notamment chang6, il a connu des rdformes et des mutations politiques,

6conomiques, technologiques, sociales, et surtout iddologiques. Le 20dme sidcle a connu 6videment des

progrds et des rdussites nobles mais aussi des confusions et des ev6nements accomplis. Aujourd'hui, nous

constatons tous que ces changements ont affect6 notre mode de vie urbain dans ces diverses structures;
occupation des sols, modes de transports, production industrielle et agricole, modes de consommation et de
production des ddchets. Si la ville est affirmativement e la base du d6veloppement 6conomique et social, ses

mutations ont 6t6 trop actifs pour pouvoir 6tre contr6l6es, car la soci6t6 actuelle a imprim6 un mode de vie

o! le confort et toute s{irie de commodit6s modernes offertes par la ville s'imposent partout, crdant un modele

de vie qui se g6n6ralise et s'uniformise, effaCant certaines contradictions mais r6v6lant par ailleurs des

contrastes 6clatants. Suite ) cette 6volution, le tissu urbain a subi de nombreuses transformations acc6lerees,

et le d6veloppement est devenu alors synonyme de destruction et de gaspillage des ressources naturelles.l

La ville est l'endroit le plus favorable du progrds humain et social, de ce fait elle m6rite une attention toute
particuliare car elle est en ddveloppement permanent, cela est d0 i la croissance de la population urbaine

mondiale qui a ddpass6 aujourd'hui les 50%']et ce taux ne cesse pas de croitre .Donc, notre niveau de vie

moderne nous rend responsables des nombreux probldmes essentiellement environnementaux auxquels

l'humanit6 est confront6e, car nous sommes en train de consommer d'utiliser ou de polluer les ressources

naturelles, notamment en 6nergie, et en eau, plus rapidement que la nature ne peut les renouvel6.

L'une des principales cons6quences de cette augmentation est la pollution atmosph6rique, causant une

augmentation de l'effet de serre et provoquant un rechauffement climatique. Cela a des consdquences

inqui6tante sur l'homme et l'environnement qui causent des modifications, aux 6chelles rdgionales et

plandtaires, de la tempdrature, des prdcipitations et d'autres variables du climat; cependant, la prise de

conscience collective de la gravit6 des gaz i effet de serre pour notre environnement, et les premidres actaons

entreprises pour lutter contre ce ph6nomEne, ne remontent qu'i quelques decennies seulement avec la

crdation en 1972 du Programme des Nations Unies pour l'environnement et la premidre confdrence sur le

Climat des Nations Unis i Gendve en 1979 .

Le protocole de Kyoto et plus recemment la Conf6rence pour le Climat de Paris "COP 21" se sont traduits par

des actions forts de la part de la communaut6 internationale afin de lutter contre les changements climatiques

et mettre en marche une transition rapide vers les 6nergies renouvelables, propres et abordables, La COP21

doit marquer la fin de l'dre fossile et accdl6rer la transition vers un futur 6nergdtique 100 % renouvelable pour

tous. En parallele de ces actions internationales, l'Algdrie a lanc6 un programme national ) travers son

ministdre de l'6nergie qui s'est engagd, par l'adaptation du cadre institutionnel de la maitrise de l'dnergie i la

nouvelle donne 6conomique et politique, a confi6 ) I'APRUE (L'Agence Nationale pour la Promotion et la

Rationalisation de l'Utilisation de l'Energie) et au CIME(le Comitd intersectoriel de la maitrise de l'6nergie) ,la
m ise en place d'une strat6gie nationale de maitrise de l'energie ;notre pays a d6pos6 en amont sa Contribution
pr6vue d6termin6e au niveau national (CPDN) auprds du secrdtariat des Nations unies,l'engagement

environnemental de l'Alg6riecouvre la p6riode 2OO7-2O3O et concerne principalement les secteurs de

'CHALABI Mohammed Charafeddine, Mdmoire dipl6me de magister en architecture, Option urbanisme,
universit6 de Constantine,2012-2013

'En ligne : http//donnees.banquemondiale.org.
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Chapitre 01 : Chapitre introductif

l'6nergie, de L'industrie, des transports, de l'agriculture et des for6ts, du batiment et de l'environnement ainsi

que d'autres secteurs non moins importantsr3

1.2 Probldmatique96n6rale

Le monde entier est oppos6 a une augmentation de la consommation 6nergdtique d'une fagon accrue depuis

d6j) plusieurs d6cennies. Cette auBmentation remet fondamentalement en cause le modEle 6conomique qui

est tributaire pour son d6veloppement d'une quantitd puissante d'6nergie. Cefte 6nergie reste dans

l'6crasante majorit6, d'origine fossile non renouvelable ir court et moyen terme et qui est la premidre source

des 6missions de gaz i effet de serre dans un monde qui souffre ddji des effets de l'activite humaine sur son

environnement. Cette augmentation met en p6ril le monde de gestion de ses ressources aussi bien pour les

pays importateurs qui du fait de la rarefaction des reserves d'6nergie, se trouvent confront6s i la question de

la securit6 d'approvisionnement et au prix juste de l'6nergie.

Le ddveloppement durable est apparu comme une tentative de rEconciliation entre environnement et
d6veloppement, L'expression sustainable ddveloppent, traduite par ( d6veloppement durable > en franqais,

est restde m6connue du grand public jusqu'en 1992, date du sommet mondial pour le climat it Rio. Par6 de

cette l6gitimit6 internationale, le concept a pu se diffuser et se populariser, avec une accdl6ration ces dix

dernidres ann€es, jusqu') devenir l'injonction omniprdsente que nous connaissons aujourd'hui. Tout doit

ddsormais 6tre durable :la production, la consommation, l'alimentation. la ville, la mobilitd, les batiments. Le

d6veloppement durable comme 6tant un d6veloppement qui satisfait les besoins des Ben6rations actuelles

sans compromettre la capacit6 des g6n6rations futures i r6aliser leurs propres besoins d€finit par La

commission Brundtland (1987) , Cette d6finition est devenue une ref6rence internationale, la plus

commun6ment ,elle pose la n6cessite de maintenir et d'amdliorer la qualit6 de l'environnement naturel,

d'assurer la perennite des ressources, de reduire les differences de niveau de vie des populations du monde,

de favoriser l'a utosuffisa nce des communaut6s et de permettre le transfert des connaissances ou richesses

aux gdndrations futures a

Une vie durable ne peut exister sans villes durables Les villes ont donc un r6le essentiel i jouer pour faire

6voluer les habitudes de vie, de production et de consommation, sans d6truire les structures

environnementales. De mEme, dans les villes confrontees:l de nombreuses interrogations- 6cologies, santd,

s6gr6gations sociales et culturelles, la ville de demain, une ville de qualit6 par son environnement et sa

coh6sion sociale. La volont6 de maitriser l'6talement urbain et de d6velopper le concept d'une ville durable

plus compacte, plus efficiente 6nerg6tiquement nous mine d poser les questions suivantes :

Comment integrer concratement les principes du d6veloppement durable dans notre
projet ? et comment r6duire les consommations 6nerg6tiques afin de minimiser l'6puisement
de nos ressources ?

1.3 Pr6sentation du cas d'6tude

La ville de Blida est historiquement trds riche, elle fut marqu6e par la succession de plusieurs civilisations, Blida

est une ville qui se trouve ) 47 km de distance au sud-ouest de la capitale d'Alger, elle se situe au pied du

versant Nord de l'atlas blidden et se prolonge jusqu'h la rive sud de plaine de la Mitidja. L'altitude du bassin

3 M. D.jemouai Kamel, L'Algerie et le Processus des Changements Climatiques,2o0g.
a Anaelle Sorignet, M6moire de recherche (Des 6co quartiers i la ville durable) Sous la direction de lulien
Weisbein Toulouse Fr ance,2072-2073.
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Chapitre 01 : Chapitre introductif

versant, source de l'oued Sidi El Kebir est de 270 m. La wilaya de Blida qui s'6tend sur une superficie de 1482,8

Km2, issue du d6coupage administratif de 1974, elle est limitee au nord par la wilaya de Tipaza et la wilaya

d'Alger, i l'ouest par la wilaya de Ain Defla, au sud par la wilaya de Mddda et a l'Est par la wilaya de Boumerdes

et de Brouira.

La ville est localis6e sur le c6ne de d6jection et surelevee ) l'abri des inondations, ce c6ne assure a la ville un

bon site d'urbanisation qui a 6t6 fagonnde par les anciens canaux d'irrigation qui ont fagonn6 sa forme en

eventail, cette dernidre vient s'adosser sur le mont de chera tout en dominant la plaine de la Mitidja.

1.4 Probl6matiquesp6cifique

Blida comme beaucoup d'autre ville souffre des problEmes i d6f6rents niveaux: social, 6conomrque,

architectural et urbain, sa particularit6 se trouve dans la stagnation de son 6volution et la gestion de son

d6veloppement urbain qui est d0 d'une part i une inaddquation des instruments d'urbanisme dont elle a fait
l'objet .actuellement elle se trouve satur6 et les d6fdrents structures urbain ne 16pond plus aux

besoins ;l'dtalement urbain entraine une consommation excessive en ressources, notamment en 6nergie ceux

qui necessite une intervention pour construire les villes durable i long terme pour un cadre de vie agr6able

aux gen6rations futures, Pour ce faire, dans le cadre de notre projet, nous devons tenir compte des

nombreuses probldmatiques de la ville de Blida notamment la consommation excessive de foncier; la

ruptures entre ces systdmes urbaines ) cause des projet de rdamenagement et de structurations a grande

dchdles qui sont les probldmatiques majeur de la ville. L'6talement urbain non contr6l6 et l'absence d'6tudes

sur la forme urbaine ont caus6 des r6percussions n68atives, cela i travers le non organisations des grands

ensemble d'habitat (1000 logements, KHAZROUNA, AADL) qui necessite une requalification afin de les inte8rer

dans la grand Blida ; d'autre part, l'urbanisation acceldr6 conduit e la perte des caractares architectural et la
mauvaise qualit6 de l'espace public ceuxqui aamen6 une ru pture entre le noya ux historiq u e et les extensions

et une d6gradation de son patrimoine architectural . De plus on note la pr6sence d'unit6 militaire et industriel

au sens de la ville qui repr6sente une v6ritable tache blanche qui ne participe pas d l'activitd urbaine et

contribuant ) son disfonctionnement, aussi la pr6sence des anciennes structures industrielles qu'il faut

ddlocaliser par en exemple du silo ) grain de SlDl ABDELKADER, le Hangar de SNW de l'avenue Kritli Mokhtar.

La comprdhension de ces probl6matiques et la volontd d'apporter des solutions concrdtes li6es 6galement i
une conscience des probl6matiques actuelles et futures en termes de ressources et des d6fis 6nerg6tiques

nous a conduits; poser des questions li6es ) cette probldmatique :

Comment introduire la notion d'efficacitd 6nergdtique dans la conception architecturale afin d'assurer

le confort thermique et optimiser la consommation 6nerg6tique dans le cotexte de la ville de Blida ?

1.5 HypothEses

Pour repondre i la probl6matique pos6e, nous avons construit les hypothdses suivantes :

. A travers une analyse typo morphologique, il nous sera possible de s'int6grer dans le contexte de Ia

ville de Blida
. La maitrise des indicateurs d'efficience 6nerg6tiques nous conduit ir une conception architecturale :l

basse consommation d'6nergie.

1.6 Objectifs

. Maitriser les m6thodes d'efficience 6nerg6tique par l'6laboration d'un moddle i l'6chEle architectural
i partir des paramdtres urbains d'efficacite 6nergetique.

4



Chapitre 01 : Chapitre introductif

L'integration des principes de l'architecture bioclimatiques et efficacit6 energ6tique dans la

conception architecturale en assurant le confort thermique.
Construire des habitations 6cologique, confortable qui consomme moins d'6nergie.

1.7 M6thodologie lors l'6laboration du travail

Structure du m6moire :

Premier chapitre : Chapitre introductif

Dans ce chapitre nous introduisons notre recherche et nous exposons la problematique qui nous a incit6es i
6laborer ce travail, suivi par des questions, puis nous pr6sentons le contexte de notre travail ainsi que nos

objectifs. Enfin nous cl6turons ce chapitre par la m6thodologie 6tablie qui nous aide i atteindre ces objectifs.

Deuxiame chapitre : Etat de savoir

Ce chapitre repr6sente la partie th6orique du m6moire, il est structur6 en trois sous chapitre :

. Le premier sous chapitre : repr6sente une etude du climatique par les logiciel METEONORMS et
CLIMATE consultante 6.0 avec l'interpr6tation des graphes des temperatures et l'humidit6 etc...et la

Recherches des reponses climatiques par utilisation de table de MAHONNY et le digramme
psychrom6trie.

o Le deuxidme sous chapitre: tente i traiter le sujet de l'efficience 6nergdtique i l'6chelle
architecturale, cette partie ddfinit les paramdtres lids i la consommation dnerg6tique dans le batiment
puis nous les avons sim ul6s afin d'obtenir un classement qui servira aux architectes concepteurs de se
localiser par rapport ar ces paramCtres.

. Le troisidme sous chapitre est dit ( recherche th6matique > i l'6chelle architecturale, dans cette partie
on 6tudie le thdme qu'on a choisi, puis on a choisi des exemples qui serviront comme base i la

conception de notre 6quipement.

Troisidme chapitre: Le projet

Ce chapitre est consacr6 i < la phase op6rationnelle )) de notre travail qui est la mise en pratique des

recherches pr6c6dentes, ce chapitre est divis6 en trois sous chapitres :

. Le premier sous chapitre : L'analyse de la ville : elle permet de bien connaitre la ville en termes de sa

g60graphie, sa climatologie, son histoire, son fonctionnement et les raglements qui la 16gissent.

o Le deuxidme sous chapitre : Projet architectural : ce sous chapitre contient les differentes phases de

la conception du projet (concepts planim6trique et volum6triques)

. Le troisiame sous chapitre; Approche 6nerg6tique ; cette partie sert de v6rification de la

consommation d'6nergie de notre projet par des simulations. La conception doit 6tre cal6e en rapport

avec les rdsultats obtenus par les simulations.

En fin, le travail est cl6turd par une conclusion g6ndrale qui doit v6rifier nos hypothdses et confirmer ou
infirmer qu'on a atteint nos objectifs.

5

Le schdma de la figure 01. resume la m6thodologie suivie lors l'6laboration de travail.
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lntroduction

Dans cette partie on etudie le thEme qu'on a choisi en commeneant par les d6finitions des concepts,

aprds on traite le sujet de l'efficience dnergdtique i I'6chelle architecturale, cette dernidre d6finit les

paramdtres li6s i la consommation 6nerg6tique dans le bStiment puis on va les simulds afin d'obtenir
un classement de ces paramdtres et ces rdsultats.

2.L D6finition des concepts

Habitation durable, construction 6cologique et construction verte sont quelques-uns des nombreux

termes utilises pour d6finir les pr6occupations, sociales, architecturales et environnementales dans le

domaine de l'habitation. Les projets de construction ou de 16novation e saveu r dcolog iq ue ne sont plus

des initiatives d69ag6es. lls sont des strategies. Des param6tres. Des indicateurs publi6s pour arriver i
l'6co construction :

2.1.1 Efficience energitique s

D6signe un paramEtre qui exprime le rapport entre l'effet utile et l'6nergie consomm6e, elle consiste

e utiliser l'6nergie de manidre plus rationnelle, ses objectifs est de diminuer la consommation

d'6nergie pour s'6clairer, se chauffer ou encore se d6placer, tout en gardant le mOme service.

).1.2 Eflicaciti inergitique 6

L'efficacit6 6nerg6tique des batiments vise i mettre en euvre des projets qui optimisent l'utilisation

de l'dnergie par une conception architecturale plus adapt6e int6grant des technologies alternatives.

Elle s'appuie sur une stratdgie visant ) r6duire la consommation 6nerg6tique des batiments en 3

etapes:

Diminuer la consommation d'dnergie: dont maximiser l'apport de lumidre naturelle
pour l'dclairage, isoler les fagades et les toitures pour r6duire les besoins en chauffage

ou en refroidissement.

Utiliser les sources d'6nergie durable: telles que le vent, l'eau et le soleil, la

g6otherm ie... Etc.

Utiliser l'6nergie fossile de la maniAre la plus efficace possible: pour r6pondre aux

besoins restants en limitant, par exemple, la longueur des conduites des systdmes de

chauffage et de refroidissement.

2.1.3 Performance inergitique 7

lndicateur qui traduit la quantitd d'6nergie n6cessaire pour rdpondre aux besoins 6nerg6tiques lies a

une utilisation normale du batiment. Elle inclut notamment l'6nergie utilis6e pour le chauffage des

locaux, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement 6ventuel, la ventilation et l'6clairage. Plus la quantit6

d'energie est faible et plus la performance energdtique est bonne.

tEn ligne : https://www.romande-energie.ch.
6CTB, Eco-construction et efficience 6nergdtique dans Ies batiments (MANUEL DE BONNES PRATIQUES

ARCHITECTURALES), 2017
Tldem
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2.1.4 Conception bioclimatiques

La conception bioclimatique consiste i mettre i profit les conditions climatiques favorables tout en se

prot6geant de celles qui sont ind6sirables, ceci afin d'obtenir le meilleur confort thermique. Elle utilise

l'6nergie solaire disponible sous forme de lumiEre ou de chaleur, afin de consommer le moins

d'6nergie possible pour un confort 6quivalent.

2-L.5 Ddveloppement duroble e

La notion de d6veloppement durable signifie simplement : satisfaire les besoins (en eau, 6lectricit6,

nourriture etc.) des g6n6rations actuelles sans mettre en p6ril les besoins des g6ndrations futures. Ses

obiectifs sont porter une vision globale sur la terre et son 6volution et envisager l'6conomie comme

un concept qui intdgre les aspects environnementaux et sociaux.

Aujourd'hui, la notion de d6veloppement durable est mondialement connue et souvent illustr6e par

trois cercles repr6sentant chacun une des

dimensions que sont l'environnement

l'6conomie et la soci6t6, situ6s sur les axes du

temps et de l'espace. Cette illustration resume

les points suivants : L'6conomie,la soci6t6 et

l'environnement sont trois domaines qui

peuvent sembler ind6pendants au premier

abord (partie ext6rieure des cercles), mais ils

sont en r6alit6 totalement interddpendants

(partie des cercles qui se recoupent). En effet,

toute action entreprise dans un domaine aura

forc6ment des cons6quences sur les deux

autres. On ne peut donc pas les considdrer

ind6pendamment les uns des autres 'o

2.7.6 Etiquette 6nergdtique 1'

L'objectif est favoris6 l'instauration du control des appareille

dlectrom6nagers en se basant sur des tests afin de relever la

diff6rence dans la consommation d'6nergie prdsent6e par les

diff6rents 6chantillons et leur incidence sur la facture

d'6lectricit6 et sur la demande d'dlectricitd en termes de

puissance install6e. Mettre l'6tiquetage sur les appareils

6lectrom6nagers est obligatoire pour la protection du

consommateur, la comp6titivitd pour le fabricant et

l'6conomie d'6nergie pour la collectivitd locale.

(Porr.ndurt6l,r.rl

ll

soa / e,t
Ftr.- e<L&.4+.'tE{

Figure 2: Piliers du d6veloppement durable
Source :( http://www.green-economy,f r/)

Energ i e a.iLL.rl
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I
tigure 3: Etiquette 6nerg6tique

source : rite officiel cDER

8 Cour Ms semmar (la conception bioclimatique),20U.

"En ligne : www.green-economy.fr/

'oEn ligne : www.educapoles.org/assets/uploads/teaching-dossiers-files
lrsite of{iciel cDER
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2.1.9 Le conlortla

Notion de con oi't: le terme confort est d6fini comme un sentiment de bien-Ctre et de satisfaction, repr6sente

un 6kiment majeur dans le d6veloppement et la conception des betiments, Les diff6rents types de confort

sont:

Les types de conlort

-a a:-'a' , ..,a :a:' '-.

11': ,- '::':-', . --'
:a'^a-'. .-. :a'::"4: aa

:-.. ..-- .. .1. a - 1..

't-.,'a :: : -::: :: _ t: :,

Figure 5:: Types de confort
Source : Op cit, Mr. SEMAHI Samir, Mdmoire de magister,2013

2.l.lO Mur vigitol ts

D6finition: Un mur vigdtal c'est un 6cosystdme vertical concu

comme une ceuvre d'art ou un noyau dcologique servant ) recouvrir

la faEade, Consid6r6 comme un systdme de culture car les plantes

croissent dans un contenant en situation hors sol.

Fonctionnement: Dans tous les concepts de murs vdgdtaux

existants, les v6g6taux sont ins6r6s dans un contenant (couche de

feutre, cage m6tallique, module plastique...) rempli de substrat

(terreau, sphaigne, m6langes spdcifiques, laine de roche, feutre ...),

le tout fix6 par un systeme d'accroche (rails m6talliques tasseaux,

Figure 7: Mur v€tetal
Source: Sdbastien CREPIEUX, Les murs

vdg6taux

14Op cit, CTB,2017.
l5Ms.S6bastien CREPIEUX, Les murs v6g6taux, Conf6d6ration Construction Bruxelles,2011.

11
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grille. Les plantes sont arros6es par un reseau de goutte i goutte int6grd au contenant.

Les plantes se d6veloppent dans le mur v6g6tal et

couvrent la totalitd de la superficie pour cr6er un

vriritable.jardin vertical.

Avantages

Meilleure regulation thermique du batiment

: La couche v6g6tale a l'effet d'un isolant

thermique + pare vent/pare pluie efficace.

R6gulation hygrom6trique : Les vdg6taux

permettent de maintenir une humidit6

relative constante et ad6quate. ld6al pour

les int6rieurs. Figu.e 8: Composants d'un murv6gdtal

Faisabilitd quel que soit l'orientation source: sdbastien cnEPlEu)q2ou.

adapter le choix des plantes et la consommation en eau.

Esth6tique : 6volution dans le temps, au fil des saisons. Possibilit6 de conf6rer au mur des propri6t6s

odorif6rantes (menthe, santoline, etc.).

2.2 Th6matique 6nert6tique

2.2.7 Politique dnergdtique en Algerie

2.2.7.7 lntrcductioa
L'Alg6rie grand pays exportateur de p6trole et de gaz a vu sa politique 6nerg6tique chang6 aprds le premier

choc p6trolier, ainsi la diminution des cours du p6trole a vid6les caisses de l'6tat et par la m&ne ses capacit6s

i financer l'6conomie du pays. C'est ainsi que pour la premiEre fois les responsables ont pris conscience de

l'obligation de d6finir une politique d'efficacit6 6nerg6tique.16

2.2.7.2 Axes moieurs de lo politigue notionole de moitrise de I'dnergie'7
La politique dnerg6tique a196rienne, repose aujourd'hui sur quatre axes :

- une agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'6nergie
- un cadre r6glementaire assur6 par la loi de 1999.

- un fonds national pour la maitrise de l'6nergie.

2.2.7.3 Agences de mafurbe de l'dnergietE

Les agences de maitrise de l'6ner8ie sont charg6es, en coop6ration avec les ministdres concern6s, d'6laborer

des instruments 16glementairet ,ncitatifs, mais 6galement des mesures d'accompagnement pour promouvoir

la maitrise de l'6nergie, notamment dans le secteur de l'habitat. Une fois conEus, et pour faciliter leur mise en

ceuvre et application, ces diff6rents instruments sont r6unis dans un cadre l6gislatif. Ainsi, plusieurs textes

'6Ms.Gaouas Oussama, M6moire de Magister, Option (Architecture, Formes, Ambiances et D6veloppement
Durable), Universit6 Mohamed Khider,Biskra,2014.
1?Site officiel de l'APRUE (Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l'Utilisation de l'EnerBie)
l,IDEM
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rdglementaires ont 6td edictds pour concretiser la maitrise de l'6nergae. Neanmoins, le cadre l69islatif relatif

a la maitrise de l'6nergie est distinct selon les quatre pays, tant dans sa consistance que dans son application.

TAPRUE :1'

L'Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation de l'Utilisation de

l'Energie (APRUE) est un 6tablissement public ; caractere industriel et

commercial cr6e par d6cret pr6sidentiel en 1985, plac6 sous la tutelle du

Ministdre de l'Energie. Elle a pour mission principale la mise en ceuvre de la
politique nationale de maitrise de l'6nergie, et ce i travers la promotion de

l'eff icacit6 6nergdtique.

Elle dispose d'un certain nombre de programmes et d'initiative visant la

maitrise de l'6nergie dans le secteur du batiment quisont:
1 Le p.ogramme ECo-BAT : Le programme pr6voit

l'am6lioration du confort thermique dans les logements

et la r6duction de la consommation 6nerg6tique pour le

chauffage et la climatisation.

A rnl tr/ \r I \\J r_

Figure 9: Logo de l'agence
nationale pour la promotior

et la rationalisation de
l'utilisation de l'6nergie

s-Piogramme triennal d'effi cacitE €nert€tique
20,,-20t3 : rAPRUE est charg6e de r6aliser le
programme d'efficacit6 6nerg6tique
notamment par :

. L'isolation thermique des batiments:
o Pro.iet d'isolation thermique de 600

logements neufs
o Projet d'isolation thermique de 1Sm

logements
. G6n6ralisation de l'utilisation des

lampes i basse consommation
d'6nergie

. lntroduction des principales techniques
de climatisation solaire

6-La coolr6ration intemationale :

La coop6ration internationale rev6t une

importance particulidre pour l'Agence,

notamment en termes d'experrence pour

l'6laboration et le pilotage des programmes de

maitrise de l'6nergie, de mise a disposition de

l'expertise internationale et de transfert de

savoir-faire aux cadres-ingdnieurs de l'APRUE.

3-Projet pilote de logement avec efficacitA 6neE6tique

au CNERIB : Le projet a 6t6 officiellement lanc6 les 27 et

28 Mars 2006 i Damas pour mettre en ceuvre des

mesures relatives a fefficacitd 6nerB6tique dans le

batiment i travers l'application de la r6glementation

thermique, l'utilisation des 6nergies renouvelables et le

d6veloppement de nouveaux mat6riaux et systdmes

constructifs i haute performance 6nerg6tique.

4- Lutte contre le drantement climatique :

L'Alg6rie a pris en charge la probl6matique des

changements climatique A travers l'int6gration

de la notion du d6veloppement durable dans le

cadre des programmes de d6veloppement.

2-Financement de la maitrise de l'dnergie : Le FNME est

l'instrument public sp6cifique d'incitation de la politique

de maitrise de l'6nergie. ll a pour objet de contribuer e

l'impulsion et au d6veloppement, a terme, d'un march6

de la maitrise de l'6nergie ) travers, des mesures

financidres:

1. Encadrement r6glementaire et institutionnel de la

Maitrise de I'Energie.

2. Sensibilisation,6ducation et formation en 6conomie

d'6nergie.

3. Recherche et D6veloppement li6e aux projets

d'am6lioration de l'efficacit6 6nergitique

rs op cit: Site officiel de I'APRUE
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CDER : te Centre de Ddveloppement des Energies Renowelables '!o

C'est un Centre de Recherche, issu de la restructuration du Haut-commissariat a la

Recherche, cr6€. le 22 mars 1988, C'est un Etablissement Public i caractdre

Scientifique et Technologique (EPSTI cha196 d'6laborer et de mettre en euvre les

programmes de recherche et de d6veloppement, scientifiques et technologiques,

des systdmes 6nergdtiques exploitant l'6nergie solaire, 6olienne, g6othermique et

l'6nergie de la biomasse. Les projets nationaux retenus dans ce programme sont

orientds sur des priorit6s 6conomiques et soci6tales pour 16pondre aux principaux

besoins strat6giques de d6veloppement 6conomique.

Ses objectifs :'1

Figure 10: Logo du
Centre de

d6veloppement des
6nergies renouyelables

o R6unir les 6l6ments n6cessaires i l'identification des proiets de recherche i entreprendre ainsi que

les donn6es permettant leur programmation, leur ex6cution et leur 6valuation
. lmpulser et favoriser l'assimilation, la maitrise, le progrds des sciences et techniques ainsi que

l'innovation technologique dans le domaine des 6nergies renouvelables

. Assurer une veille scientifique et technologique en rapports avec les 6nergies renouvelables

o Assurer la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des personnels de la recherche

2.2.7.4 Riglementdtions22

Adoption du cadre juridique favorable i la promotion des 6nergies renouvelables Relative A la production
d'6lectricit6 i partir de sources d'6nergie renouvelables et l'efficacit6 6nerg6tique sont d6finie principalement
i travers les mesures ci-aprds :

o La Loi n'99{9 du 28 iuillet 1999 relative ; la maitrise de l'6nergie

. La Loi n" 02-01 du 05 f6vrier 2002 relative i l'6lectricitd et la distribution publique du gaz par

canalisation

. La Loi n'04-09 du 14 ao0t 2004 relative; la promotion des 6nergies renouvelables dans le cadre du

d6veloppement durable

. D6cret ex6cutif n" L3424 du 15 safar 1435, correspondant au 18 d6cembre 2013 relatif ) l'audit

6nergdtique des 6tablissements grands consommateurs d'6nergie.

. D6cret ex6cutif n' 16-121 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2015 fixant les

modalit6s de fonctionnement du compte d'affectation sp6ciale n'302-131 intitu16 ( Fonds national

pour la maitrise de I'6nergie et pour les 6nergies renouvelables et de la cog6n6ration ,.

2.2.7.5 Progromme notionol de devebppement des inergies renouvelables odoptd B

Les 6nergies renouvelables se placent au ceur des politiques 6nerg6tique et 6conomique men6es par
l'Alg6rie, Ce programme a connu une premidre phase consacr6e i la r6alisation de projets pilotes et de tests
des diff6rentes technologies disponibles. La r6partition de ce programme par filidre technologique, se
pr6sente comme suit :

20 oP cit :site officiel du CDER.

"IDEM
"En ligne : www.energy.gov.dzfr
,3IDEM

CDER
E--

1,4



CHAPITRE 02 : Etat de savoir

Solaire Photovoltahue : 13 575 MW
Eolien : 5010 MW
Solaire thermique : 2000 MW
Biomasse:1000MW
Cog6n6ration : 400 MW

7.2.2 Climdt et pdromites climdtiques

2.2.2.7 Difinition du climatza

Le climat est d6fini comme dtant l'int6gration dans le temps les conditions m6t6orologiques, caractdrisant un

emplacement geographique donn6.

2.2.2.2 Pordmdtres climdtiques 2s

Pour une approche typiquement architecturale on a besoin d'une m6thodologie qui fait une 6valuation de

chacun des 6l6ments du climat et son effet sur le batiment :

1- Temp6rature de l'air: elle est mesurde ) l'ombre,
g6n6ralement dans une boite ventil6e i 1.2 ) 1.8 m au

dessus du niveau du sol. Elle est essentiellement
influenc6e par l'ensoleillement mais 6galement par le
vent, l'altitude et la nature du sol.

4-Humidit6 de l'air: L'humidit6 de l'air peut 6tre
exprim6e comme la pression de vapeur d'eau,
l'humidit6 de l'air A l'int6rieur des batiments
influence le corps humain de faqon directe et
indirecte, pouvant provoquer l'inconfort, et la

sensation de chaleur et de s6cheresse des
muqueuses des voies respiratoires.

5-Pr6cipitations : C'est le volume total de pluie,
grCle, neige ou rosde, mesurd par des pluviomdtres
et exprim6 en millimdtre par unit6 de temps.

3-Rayonnement solaire :

Rayonnement solaire direct : c'est le rayonnement solaire qui arrive directement au disque solaire.

Rayonnemert solaire diffus : Le rayonnement diffus se manifeste lorsque le rayonnement solaire direct se

disperse dans les nuages et les particules atmosphdriques.

'zaOp cit :Ms.Gaouas Oussama, 2014
,5IDEM
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2- Le vent : Le vent est un facteur climatique produit
par les d6placements d'air ; la surface de la terre, des

zones de haute pression vers les zones de basse

pression. Ce d6placement est caus6 6galement par la

topographie locale et la rugositd des surfaces. Le vent
est mesurd a 10 m au-dessus du sol-
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2.2.2.3 Outil {ivdludtion climotique
Les diagrammes bioclimatiques'z5 : le diagramme bioclimatique du batiment est un outil d'aide i la d6cision

globale du projet bioclimatique permettant d'6tablir le degr6 de n6cessit6 de mise en ceuvre de grandes

options telles que :

. L'inertie thermique.

. La ventilation g6n6ralis6e.

. Le refroidissement 6vaporatif; puis le chauffage ou la climatisation.

) La m6thode de SzokolafT
Steeve Szokolay (1986) a d6fini une zone de confort

< la zone neutre )) avec diverses zones de contr6le

potentiel en fonction des donndes climatiques et

m6t6orologiques de la 169ion d'6tude.

Les mesures passives d6termin€es par la m6thode

sont:
. La zone de masse thermique.

. La zone de la masse expos6e avec ventilation

nocturne chauffage solaire passif.

. La zone de ventilation naturelle.

. La zone de refroidissement 6vaporatif

directe.

. La zone de refroidissement 6vaporatif

indirecte

Le diagramme de 5. Zokolay prend en consid6ration

la zone de confort y compris les zones de

performance sp6cifique de chaque r6gion d6finie par

les donn6es climatiques et I'altitude, ce qui permet

" ""_t_cm

CIBS

.,.j'

Figure 11: Diagramm€ de Szololay
Source : Gaouas Oussama,zol4.

d'obtenir des r6sultats plus proches des besoins climatiques du lieu.

> Le diagramme de triangles de confort d'Evans 28

Le diagramme de triangles de confort est ddvelopp6 afin de sugg6rer des stratdgies qui consistent a fournir le

confort thermique. ll est bas6 sur deux variables : la moyenne de tempdrature mensuelle (Tm), et l'amplitude

thermique (At) pour tracer 12 points qui repr6sentent les 12 mois de l'ann6e. Ce diagramme comporte quatre

Zones (triangles). Chaque triangle d6fini une zone de confort correspondante ) une situation (activit6)

particulidre.

16

'16cours Ms.Boukarta.

" oP cit, Ms.Gaouas oussama,2014.
,3 op cit,Mr. SEMAHI Samir, 2013.



CHAPITRE 02: Etat de savoir

Le diagramme de triangles pour comparer les

conditions ext6rieures avec les conditions

intdrieures d6sirables et s6lectionner les strat6gies

de contr0le addquates.

. A : zone de confort pour les activit6s

sddentaires (les espaces de s6jour).

. B : zone de confort pour dormir (confort

de la nuit).
. C : zone de confort pour le mouvement

int6rieur (les espaces de circulation

int6rieurs).

. D : zone de confort pour le mouvement

extdrieur {les espaces de circulation

ext6rieure comme les passages, des

corridors, les escaliers

, les galeries et les patios).

i Diagramme Givoni a
Givoni a 6labor6 une m6thode exp6rimentale ou

il pr6sente les limites des ambiances

confortables sur un diagramme

psychosomatique courant, Givoni d6finit le

confort en consideration la personne en 6tat

d'activit6, par l'interm6diaire de son diagramme

bioclimatique, il a prouv6 qu'avec l'application

des concepts de l'architecture, l'effet de

variation climatique de l'environnement

ext6rieur peut Ctre r6duit au minimum ;il a alors

mis au point un outil synth6tisant les zones

thermo-hygrorn6trique et les moyens

d'intervention par des dispositifs architecturaux

ou technique .

La zone de confort est positionn6e au centre,

l'aire ext6rieur a cette zone et subdivis6e en

2one secondaires ou il propose diff6rente

proc6dure permettant de r6int6grer les

conditions de confort sa zone du confort se situe

Entre les temp6ratures 20 et 27 c.

A

Jmoyanna

Figure 12:Diagramme d'Evans

Source : Mr- SEMAHI Samir, 2013.
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Tables de Mahoney"

Les tables de Mahoney sont une s6rie de tables de r6f6rence d'architecture utilis6es comme guide pour

concevoir des betiments adapt6s aux conditions climatiques. Elles introduisent les recommandations

n6cessaires pour arriver au confort hygrothermique dans le betiment. Elles pr6sentent 6galement l'avantage

d'int6grer certaines variables sociales et fonctionnelles en fonction des variations climatiques. Elles ont 6t6
6laborees par l'architecte Carl Mahoney.

La m6thode de C. Mahoney est bas6e sur un nombre important de facteurs climatiques et la dur6e de leur

effet, tels que les temperatures, humidit6 relative, precipitation, orientation des vents, ainsi que la notion du

confort diurne et nocturne.

ll y a six tableaux, dont quatre sont utilis6s pour entrer les donn6es climatiques en comparaison avec les

exigences du confort thermique et deux pour les stratdgies de conception i suiwe. La mdthode de Mahoney

recommande l'utilisation des strat6gies suivantes (Orientation et disposition des constructions ainsi que les

616ments architectoniques et les espaces ext6rieurs).

2.3 Optimisation 6nerg6tique i l'6chelle architecturale

Prendre en consid6ration la relation entre le climat et la conception architecturale assure la durabilit6 de cette

conception sous les d6firent condition climatique

Pour 6tudier la relation climat-projet ainsi le comportement d'un projet dans son environnement on doit

analyser un ensemble des paramEtres selon une approche monovariante ir l'aide de logiciel ( izuba 6nergie )t

pour faire les simulations, selon la grille de travaille suivante :

les pammHres dtnalyse i l'6chelh architectumles

Param&res lide i
Ienveloppe

Pammltres li6e
La forme

Paramdtres li6e
L'environnement

l'isolation
ta

compadE
le fuepect

type de
vitrage w I'orientatim

taux de

vitrage

Figure 14: Parametres analys6s i l'6chelle batis

Source: auteur

ro oP cit ,Ms.Gaouas oussama,2014.
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2.1.1 Notions de bdse

2.3.7.7 lsolotion 31

Les d6perditions thermiques dans un batiment mal

isol6, les d6perditions thermiques sont importantes

et engendrent des consommations d'6nergie

importantes pour le chauffage des piEces et de l'eau

chaude sanitaire en hiver voire le recours i la

climatisation en 6t6. En plus des dconomies

6nerg6tiques directes, l'isolation thermique allide e

une bonne ventilation r6duit les co0ts d'entretien et

les risques d'humidit6 et augmente la dur6e de vie de

la maison. Le sch6ma suivant pr6sente en

pourcentages indicatifs les pertes de chaleur d'une

maison traditionnelle non isol6e.

a. lsolotion des murs 3

Tableau 1:lsolation des murs

vuE r- 25h

re
Sdi l:Al

Figure 15: D6perditions themique d'une maison
Source : Guide de l'6co construdion 2(m

-Enduit mince sur isolant : collage sur le mur
puis couverture avec par un enduat sp6cifique
arm€ de fibres de verre puis d'un enduit de
finition.
-Enduit hydraulique sur isolant en
remplacement d'un enduit mince, proiet6 sous
forme de mortier.
-Parements sur isolant : isolant coll6 sur un
support puis rev6tements de carrelages, pierres
minces ou panneaux de bardage-
-VAtures : 616ments pr6fabriqu6s comprenant
un isolant et une plaque de parement.

lsolation iht6rieure lsolation ext6rieur
Avantages Traite plusieurs operations des isolations aux

niveaux des faces ext6rieures :

-Protdge les murs des va.iations climatiques

lncontinents -R6duit la surface des piices Mise en ceuvre
-difficile ne traite pas tous les ponts

thermiques

-Co0t sup6rieur
-Modifie l'asped exterieur
-Technique moins employ6e

Solution
technaques

-Panneaux simples d'isolants prot6g6s par
une cloison de doublage.
- Panneaux composites constitu6s d'un
parement de platre et d'un isolant.
- Panneaux sandwich oir l'isolant est plac6

entre deux plaques de platre. Preconisds
pour les murs humides ou irr6guliers.

19
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3l Guide de l'dco construction ,2008.
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- l'aspect ext6rieur de la maison reste le

mEme
-Prix rdduit



b. lsolotion des parois vitries33
Elle est augment6e grace i la prdsence de fermetures (volets ou autres), qui r6duisent les d6perditions
thermiques la nuit, et protdgent des rayons du soleil en 6vitant les surchauffes le jour

c Au niveau de lo menuiserie

Tableau 2: lsolation des parois vitr6e5 au niveau de la menuiserie
lnconv6nients

Naturel, recyclable, fabrication peu

gourmande en dnergie. Trds bonnes

performances en termes d'isolation

thermique.

Entretien r6gulier et n6cessaire

Trds bonnes performances thermiques Peu 6cologique. Additifs toxiques pour

certains. Emanation d'acide chlorhydrique

et de dioxines en cas d'incendie.

Bois

Durable et esth6tique. Adaptes i de grands

vitrages et aux menuiseries coulissantes.

Fabrication tras gourmande en dnergie : 5

tonnes 6quivalent pdtrole pour fabriquer 1

tonne d'aluminium.

Le meilleur compromis efficacit6 - co0t est le bois. ll existe 6galement des solutions mixtes oir la structure est

en aluminium et le parement en bois regroupant les qualites des deux materiaux. Cependant, il s'agit d'un

produit haut de gamme donc trds chare.

. Au niveou du vittoge

La nature du vitrage influence fortement les performances thermiques. Celles-ci sont 6valu6es au moyen du

coefficient de d6perdition surfacique K, exprim6 en Wm2.'C, qui doit 6tre le plus bas possible. Le tableau

suivant pr6sente les valeurs moyennes de coefficient K de chaque type de vitrage ainsi que leurs

caract6ristiques.

Tableau 3: isolation de rois vitr6es au niveau de

Caract6ristiques

Simple vitrage Pertes de chaleur trds importantes

Les pertes de chaleur sont rdduites de 40 % par rapport au simple vitrage

Double vitrage peu 6missif ll pidge les infras rouges i l'interieur de la piEce ce qui r6duit les pertes de
chaleur de 30 % par rapport au double vitrage standard.

Double vitrage peu dmissif a lame

argon

L'arBon est un gaz inerte quiam6liore encore les performances thermiques

Triple vitrage i gaz {argon...) ll comporte trois panneaux de verre entre lesquels sont interca16es des lames

de gaz. ll a une valeur asolante et insonorisant plus 6lev6e que le double
vitrage.

Le double vitrage i efficacit6 renforc6e {VlR) garantit un pouvoir d'isolation deux fois superieur i celui du

dou ble vitrage classique.

Avantages

Aluminium

Type de vitrage

Double vitrage stand ad 4/12/4

rr op cit, Guide de l'6co constructaon,2008
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c. lsoldtion des plonchers3a

Les d6perditions thermiques a ce niveau ne sont pas les plus importantes. Leur isolation limite les ph6nombnes

de parois froides. L'isolation est diff6rente selon qu'il s'agit de planchers se trouvant sur terre-plein ou de

planchers sur vide sanitaire.

Pour les planchers sur terre-plein, l'isolation n'est envisag6e que lorsque la sensation de paroi froide devient
d6sagr6able. En g6n6ral, lorsque l'humiditd est bien maitris6e, les d6perditions thermiques ir cet endroit sont
tras faibles car le sol se charge de la chaleur des piEces et son inertie r6gule la temp6rature de la maison. Pour

isoler ce type de plancher, il existe deux techniques :

. tsolotion por ta piriphitie des Ionddtions de lo constnrtion
L'isolation verticale des murs des fondations par l'ext6rieur jusqu'i un niveau situd au-dessus de celui du

plancher rdduit considdrablement les ponts thermiques.

. lsoldtion te ploncher lui-mAme sur une dpis*ur dou mdns 5 cm

fisolant est alors remont6 le long des murs dans l'6paisseur de la dalle. Pour les planchers sur vide sanitaire

ou sur locaux non chauff6s, on utilise les m6mes techniques que pour les planchers sur terre-plein.
On peut dgalement r6aliser une isolation en sous face avec des panneaux composites.

d. Recherche de l'isolotion 3s

Le coefficient de transmission U est responsable de la quantit6 de chaleur transport6 par les composants de
l'enveloppe du batiment soit opaque ou transparent, en ce fait Fazia Ali-toudertEt Juliane weidhaus ont fait
des recherches pour arriver a savoir l'impast Le coefficient de transmission U sur les besoins total du betiment
comme suit :

Tableau 4: Recherche de l'isolation
Le chercheur Fazia Ali-toudertEt luliane weidhaus
L'essai Dans le cas du mur.la valeur de U changera en jouant dans l'6paisseur de la couche de l'asolant

thermique (12-24 cm), Le U de vitrage est vari6 :

Le simple vitrage : U = 5.8, Le double vitrage U = 3.2, Le triple vitrage U =0.7

Le R6sultat

tDnC rHttm (d-rfrr) [Emtd rnc/d(rr I (d ri&rlt!
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aOp cit, Guide de l'6co construction ,2008.
3sAli-Toudert.F & Weidhaus, Numerical assessment and optimization of a low-energy residential buildrng for
Mediterranean and Saharan climates using a pilot project in Algeria. Renewable ene.g. 2017.
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Synthise:

2.3.7.2 Types de vitrages 35

a. Simple vitroge

ll est constitu6 d'un verre clair ou color6 obtenu par coulage sur bain d'6tain en fusion. ll est le produit de

base pour former les doubles vitrages, les vitrages thermiques, feuilletds, armes, durcis, tremp6s.

b. Double vitrage

Le Double vitrage consiste ) enfermer entre deux verres une lame d'air d6shydrat6 ou un gaz amdliorant

l'isolation thermique (souvent de l'argon). Les deux verres sont s6par6s par un intercalaire en aluminium ou

en acier. L'6tanch6itd p6riph6rique est assur6e par des joints organiques. Des agents d6shydratants sont
contenus dans l'intercalaire.

c, Triple vitdge

ll est possible d'am6liorer la valeur U du vitrage en ajoutant une troisidme, voire une quatridme plaque de

verre. On obtient alors un meilleur pouvoir isolant, mais 6galement une augmentation de l'6paisseur totale et
du poids du vitrage. En outre les transmissions solaire et lumineuse diminuent.

d. Vitrages cloirs/vitrages difiusants 37

La transparence du verre n'est pas un effet qu'il faut syst6matiquement rechercher. En effet, il existe des

situations ou un effet opalin ou sabl6 est attrayant pour plusieurs raisons :

. La vue vers l'ext6rieur mdrite d'Ctre dissimul6e (la fenetre ouvre sur un site de qualit6 m6diocre)

. La vue de l'extdrieur vers l'intdrieur ne doit pas Ctre possible (exigence d'intimit6)

. La diffusion de la lumidre augmente la distribution de la lumidre naturelle i l'int6rieur

. Rayons de soleil sont diffusds

Les vitrages diffusants offrent des facteurs de transmission plus faible que les vitrages transparents du fait de

la diffusion de Ia lumidre ) l'int6rieur du matdriau lui-mOme. Ainsi un vitrage feuillet6 d'aspect opalin offre-t-
il un facteur de transmission compris entre 40 et 55 %.

e. Recherche de type de vitrage (vitruge simple, double, triple) :33

Afin de connaitre le type de vitrage qui un meilleur bilan 6nergdtique, Armand Dutreix fait plusieurs

simulations en changeant le type de vitrage (slmple, double, triple) et I l'orientation de la fen6tre (Sud, Nord,

ouest)

16lnstitut wallon, types de vitrage,2OO2.
3'ADEM, construction avec la lumiCre naturelle,2011.
t'En ligne : www.ddmagazine.com/200901L5857/guides-pratiques

L'6paisseur de l'isolant : plus on augmente l'6paisseur de l'isolant j les deperditions sont diminu6es
d'une fa!on non n6gligeable jusqu' a atteindre 12 cm d'dpaisseur.
Le type de vitrage : les r6su tats montrent que le triple vitrage c'est Ie meilleur pour diminuer les

besoins en chauffage.
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Le tableau suivant montre la simulation qu'on a expliqu6 pr6c6demment avec le ddtail de protocole et les

r6sultats obtenus de cette simulation afin de d6duire une synthdse de type de vitrage.

Tableau 5: Recherche de de

Ie Chercheur Armand Dutreix (inB6nieur 6nergdticien)

Protocole de
simulation

Les simulations ont 6t6 Iaites pour diff6rents lieux
gdographiques et pour diff6rentes orientations des
baies vitr6es. Quatre grandes villes repr6sentatives des
differents climats, Les simulations pour un vitrage
simple, double ettriple, avec ou sans argon (ou un autre
gaz rare) s'int6ressent aux variations de performances

en fonction de sa qualit6, de sa situation gdographique
et de son orientation, dans une maison chauff6e i 19"C.

Pour effectuer les simulations, afin de ne pas favoriser
l'ensoleillement, l'6tude a pris le parti de limiter la

saison de chauffe (la pdriode d'utilisation du chauffage)
Ug: Deperditions du vitrage
S : La valeur S est le facteur solaire du verre, c'est-)-
dire sa capacitd i laisser passer la lumidre.

smple \rtrage 5,1

Dlsimple j

DVargondebase l.j

D\: argon haute qualitd 1r

T1 argon haute qualitd 0,5

0.0

0,5

0

0.:

0,-

ugs

Le simple vitrage r6duh :

) Marseille : 428kWh/m':
) Lille:,14O.6 kWh/m'z
) Iignes:315.9 kWh/m'z
> Strasbourg :234.4 kwh/m'z

Le double vit.age r6duit :

> Marseille : 440.7 kwh/m'z

> L,lle:248.3 kwh/m'!

) Tignes:331.2 kWh/m':

> Strasbourg :254.5 kwh/m'

Le triple vitrage r6duit :

> Marseille :329.9kWh/m'z

)> Lille :200.1 kWh/m'z

> Tignes :377 .? kWh/mt

> strasbourg :205.9 kwh/m

> En r6gion mdditerran6enne, le triple vitrage ne pr6sente aucun int6ret 6nergdtique,
et peut meme s'av6rer d6sastreux pour les fenatres au sud-

> Le double vitrage prdsente un bilan 6nerg6tique favorable.

synthEses
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f. Recherche de type de vitrdge (vitroge clair, vitroge diffusant) 3e

Pour cette pidce donnant sur une cour, l'utilisation d'un vitrage diffusant permet quasiment de doubler les

niveaux d'd,clairement en fond de pidce.

Figure 17: Vitrage clair
Source : Op cit, AD€M,2011.

Figure 16: Digramme vitrate dair, vitra8e ditfusant
Source : Op cit, ADEM, 2011.

Synthls€ : Compar6 ) un vitrage clair, fusage d'un vitrage

diffusant conduit toujours i r6duire les flux lumineux

transmis. Cette perte de lumiire est de l'ordre de 40 Zo,

Cependant, il est possible que l'usage d'un vitrage diffusant

augmente les niveaux d'6clairement en fond de piEce.

2.3.7.j Compaciti ao

La compacit6 d'un bAtiment est le rapport entre son Figure 18: vitrate diffusant
volume prot6g6 (chauff6) et sa surface de d6perdition Source: op cit, ADEM,2OLL.
(l'enveloppe ext6rieure du batiment) : C = V/A
Le rapport inverse nommd facteur de compacit6 ou coefficient de forme est 6galement utilis6 :

Cf = A/V ...1a compacit6 est donc meilleure lorsque le facteur de compacit6 est le plus faible.

g. Explicdtions

Une partie de l'6nergie consomm6e dans un betiment est dissip6e au travers des parois ext6rieures. Le

volume prot6g6 (chauff6) n6cessaire est fonction des besoins en locaux du betiment selon sa destination. Pour

un volume prot6g6 fix6 (V), la r6duction des surfaces de d6perdition (A) permet de diminuer le facteur de

compacit6 (Cf) d'un bAtiment, donc d'am6liorer sa compacitd (C). La compacitd d'un batiment ddpend de

. 5a forme

. sa taille

. Ses caractEristiques de contact

h. Recherche de la compaciti a1

Des 6tudes ont 6td fait afin de savoir l'impact de (la forme, la taille, le mode de contact, du bAtiment) sur la

compacit6, ils sont pr6sent6s dans le tableau suivant :

3eOp cit, ADEM, 20L1.
o0En ligne : www.formation-construform.befiles/FICHE-8-compacit62.
otEn ligne:www.asder.asso,fr/info-energie/eco-batiment/construction-et-renovation/conception-
bioclimatique.
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"1,

Tableau 5: Recherche de cqnpacit6

La compacit6 d'un batiment est mesur6e par le rapport
entre la surface des parois extdrieures et la surface
habitable.
La sphdre est iddale, le cube est une bonne solution:l :I 3

lst

Figure 19 : Relation entre la forme, ]a taille, mode
de contact et la cornpacit6
source : www.ader.asso.f r

.fu&1..lryfus.,.k

Figure 20 : 6volution de la compacit6 en fondion de
la forme.t de la taille

source : www.asder.asso-fr

Pour une m6me forme, le facteur de compacit6 diminue
avec la taille-

Selon les diffdrentes typolog,es, l'illustration montre la
variation de la surface d'une enveloppe At {et donc la

variation de la compacit6) pour une m6me surface
habitable chauff6e.
Economiser les surfaces de ddperdition calorifique
peuvent s'avdrer etre une excellente strategie, avant de
traiter les enveloppes elles-m6mes.

FiSure 21 : variation de la compacitd en vdriant la
surface d'une enveloppe

Source : www.asder.asso.fr

I :lrl
Le graphique illustre la compacitd de S6omdtries types.
On mesure la compacit6 avec le rapport surface

d€pr6dative (mur, toit, etc.)sur volume, chauffer : ratio
5/V. Pius ce rapport est grand, plus ily a de surfaces

ddprddatives, plus il y a de pertes par les parois. La forme
la meilleure est la sphdre : c'est le volume g60mdtrique
quia le rapport le plus petit. Ainsiplus le batiment
ressemble i une sphdre, moins ily a de pertes. c'est
pourquoi , volume 6gal : un immeuble consomme moins
que plein de petites maisons individuelles.Fiture 22 : variation du coefticient de forme

Source : www.asder.asso.f r

-.,!t
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i. Synthise gindrole sur la compaciti
Plus un batiment n'est compact, plus il est facile d'atteindre des performances 6nerg6tiques dlev6es. Pour une
m6me performance, les 6paisseurs d'isolant n€cessaires sont moins importantes. Les parois extdrieures ont
un co0t 6conomique et 6cologique important. R6duire leur surface permet de diminuer les d6perditions, le

coot et l'impact des batiments sur l'environnement.

2.3.7.4 Volume possil t2

C'est le pourcentage du volume beti qui peut b6n6ficier d'6clairage et de ventilation naturels : cette part de

volume bati situ6 au moins de 6 mdtres de la fen6tre. C'est un paramdtre essentiel pour estimer les besoins

d'6clairage artificiel et de ventilation m6canique, donc plus le volume passif sera important moins

d'6quipement seront n6cessaire pour 6clairer et ventiler, et moins d6nergie sera d6pens6e i cela.

L'6quation pour mesurer le volume passif

Ratio uolume passif = Vpauil /Vtot

Synthise d'6tude du volume possif a3

L'analyse qui suit est bas6e sur l'6chelle de voisinage. ll vise e montrer Comment le volume passif peut

augmenter ) mesure que le tissu urbain devient plus complexe:

Chercheur Serge Salat et Loeiz Bou.dic
Protocole Dans les six, la zone consid6r6e est une place de 20Ox20Om, dans laquelle b betiment occupe 70% de

la superficie disponible.

R6sultats Figure 1 FiBUre 2 Figure 3 Figure 4 Figure 5 Figure 5

I
I
I
I

III
III
III

Une structure
Monobloc, tousles
zones passives sont en
vert tandis que les

zone5 non passives

sont en noir

9 blocs le
passif reste
inferieure a

60% dans les

deux cas

Betiment
lin6aire

Une cour Deux
niveaux de
courS

Trois niveaux
de cours

PVR =17% PVR =46 % PVR =58 % PVR =33% PVR =50% PVR =100%
Figure 1, figure 2et figure 3montrent trois structures
basdes sur une composition simple, sur lesquelles la

plupart des villes modemistes ont 6td basdes.

Figure 4, 5,5 montrent troi5 strudures basdes

sur des cours carrde5, avec une Ia complexitd
croissante .la figure 4 montre un batiment
massif d'un seul bloc, avec une grande cour :

le volume passif est faible. Dans la figure 5,

un deuxiEme niveau de des cours plus petites
ont dt6 aiout6es dans le batiment .il en
r6sulte un quasi-double passif.

Enfin, un autre niveau de cours est ajout6
dans le batiment (figure 5), conduisant 5 un
rapport de volume passif de10O %

a'?Salat, Serge,Les villes et les formes: sur l'urbanisme durable,Laboratoire des morphologies urbaines
(France), Hermann, 201 1.
43SALAT, Serge et BOURDIC, Loeiz. Urban complexity, efficiency and resilience. ln : Energy Efficiency-A Bridge
to Low Carbon Economy. lnTech, France,2012.
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D'apres cette analyse geometrique quifaite par Serge Salat et Loelz Bourdic qui ont 6tudie de
nombreux tissus urbains il est clair que les compositions urbaines complexes ont un ratio du volume
passif plus elev6 que les simples compositions (plus le tissu urbain est complexe, plus le pourcentage
du volume passif augmente)

2.i.7.5 Prospect 4

Plusieurs recherches considdrent le .alio H/L comme 6tant l'unit6 structurelle de base d'une entit6

urbaine;OKE,T.R. (1987) ddfinit le prospect comme etant le rapport de la hauteur moyenne des betiments

d'une rue par sa largeur. Le prospect moyen permet simplement de caract6riser l'ensoleillem ent et la lumrEre

disponible et des effets d'ombrage au sein d'un tissu h6t6rogAne donne.

D'aprds OKE, T.R. (1987). Le calcul du prospect est donn6 par la formule suivante:
Pct = Hm/Lm.

Hm :Hauteur moyenne de l'espace
Lm : la plus petite largeur de l'espace

Recherche sur le prospect 4s

Le tableau suiva nt reprdsente la recherche de G IVON I sur les Diff6rents sc6narios de H /L et la recherche de

SANTAMOURIS, M. ecoulement initial du vent:
Tableau 7: Recherche du

Chercheurs lllustrations

Sy h ese

le rapport entre la hauteur
moyenne de l'espace et sa plus
petite largeur permet d'6valuer la

plus petite distance entre fagades
susceptibles d'6tre exposd ou non
aux rayonnements solaires.
ll permet ainside quantifier le
rapport entre les surfaces
verticales et horizontales pouvant
6tre impliqu6es dans les 6changes
dnergdtiques

Le ratio H/L peut modifier
l'ecoulement initialdu vent. Les

fagades peuvent canaliser le vent,
le freiner et entrainer des
mouvements tourbillonnaires au

pied des constructions

Distribution
sch6matique du
rayonnement
solaire incident
dans diff6rents
scdnarios de
H/L

llI r

I I

I. .I: I I

no Mr. Mohamed DIAAFRI, m6moire magistdre: FORME URBAINE, CLIMAT ET ENERGIE QUELS INDICATEURS

ET QUELS OUTILS, EPAU Alger ,2014.
ntlDEM.

Citations

GIVONI
(1e98)

SANTAMO
URIS, M.
(2001),

2l
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CHAPITRE 02 : Etat de savoir

2.3.7.6 Forme a6

La forme du batiment est un 616ment trds influent sur les interactions potentielles entre l'environnement

imm6diat et le b6timent. Elle est manipul6e pour chercher la performance 6nerg6tique en exploitant les

paramdtres climatiques favorables pour le confort humain.

Synthise de recherche sur la forme a7

La forme du batiment est un 6l6ment trds influent sur les interactions potentielles entre l'environnement

imm6diat et le batiment. Elle est manipul6e pour chercher la performance dnerg6tique en exploitant les

paramEtres climatiques favorables pour le confort humain, Les frdres Olgyay ont fait des optimisations sur les

dimensions horizontales des batiments dans diff6rents climats en consid6rant les performances thermiques
des betiments :

Tableau 8: Recherche sur Ia forme du batiment
D'aprEs Synthases

Les frares olgyay 1992 . La forme carr6e n'est pas la forme optimale dans aucun endroit. .

. La forme ailong6e sur l'axe Nord-Sud prdsente moins d'efficacit6
que la forme carr6e soit en hiver soit en 6t6.

. La forme optimale dans tous les climats est celle allong6e le long
de l'axe Est ouest.

. Dans la plupart des betiments commerciaux quel que soit le

climat, l'orientation Nord Sud p16sente des co0ts d'exploitation
6levds dus aux charges de refroidissement. Cependant,
l'utilisation de l'enveloppe orient6e Est-Ouest qui ont la forme en

dents de scie peut 16duire les p6nalit6s.
. Dans toutes les latitudes, bien que les betiments allongds le long

de l'axe Est-Ouest soient les plus efficaces, l'6longation optimale
ddpend du climat. Quelques principes Bdn6raux peuvent 6tre
6nonc6s pour les diff6rents climats :

-Climat frais et chaud-sec: une forme compacte du batiment est

souhaitable.

-Climat temp6rd : ily a plus de libert6 concernant le choix de la forme du

batiment sans p6nalit6 grave (hypothermie ou surchauffe).

2.3.7.7 Orientotion$
L'orientation d'un b6timent est sa position par rapport aux points cardinaux. L'orientation est gdn6ralement

choisie en fonction de contraintes urbanistiques, de la vue, des accds, Mais l'ensoleillement, la pr6dominance

des vents et les ombres port6es par l'environ nem ent, devraient aussi intervenir dans ce choix. Au sein du

betiment, le choix de l'orientation des diff6rents locaux devrait tenir compte de leur comportement

therm iq ue.

a6Birol. T, Solar envelope and form generation in architecture, Master of architecture thesis, The Middle East

Technical University, 2003.
o'IDEM.

otlDEM.
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Un zonage bioclimatique peut-etre efficace pour le choix de l'orientation :ae

Les pidces d'activit6 et de regroupement qui sont occupees en

permanence durant la journde devraient de pr6ference €tre

orient6es au sud pour b6n6ficier des gains solaires directs.

nord

I
sud

Figure 23 : Orientation d'un habitat
Source : Thierry.S,2OO3

Les chambres doivent 6tre de pr6f6rence orientdes au

sud et surtout e l'est, profitant du lever du soleil et gg
gardent ainsi leur fraicheur en fin de journ6e.

La cuisine de pr6f6rence orient6e vers le sud-ouest,

mais cette direction est souvent g6n6ratrice de la

surchauffe de l'aprEs-midi

Les espaces tampons (entr6e, atelier, garage, salle de

bain, WC) sont orient6s i l'ouest ou au nord car ils

n'exigent pas les gains solaires et en mCme temps

. lls servent comme des espaces intermddiaires qui isolent l'int6rieure de l'ext6rieur€.

. Un sas d'entr6e sera recommand6 pour empecher que l'air froid ne p6n.tre dans la maison.

Reche r che sur l' ori entati orfl

Afin de connaitre la relation entre l'6volution de la temp6rature int6rieure (moyenne pour un mois de juillet)

et l'orientation, les chercheurs ont fait la recherche suivante :

Tableau 9: Recherche 5ur l'orientation
lmpact de l'orientation sur
le confort thermique

lllustration Synthdse

La variation journalidre des

temp6ratures int6rieures
est diffdrente selon
l'orientation. La figure ci-
contre montre l'6volution
de la temp6rature
int€rieure (moyenne pour

un mois de.iuillet) selon
l'orientation d'un bureau
isole, inene, avec 100% de
vitrage clair. une
ventilation intensive est
organisie de nuit- Pour
chaque heure, la valeur
indiqu6e est la movenne
des temp6ratures dvalu6es.
par simulation, chaque jour
d'un mois de.iuillet moyen.

.<
a

I
4

\=!/<

Figure 24 r 6vglution de la temparature en
fonction de temps

Source : http://app.bruxelles.environnemem.

La diffdrence est sensible entre
l'Est et l'Ouest : ) l'Est, le soleil
du matin provoque une mont6e
en tempdrature dEs le matin,
cr6ant un 6tat de surchauffe qui
se maintient toute la journee- A
l'Ouest le rayonnement solaire
n'arrive qu'en fin d'apras-madi,
provoquant une surchauffe non
probl6matique, car elle a lieu en
l'absence des occupants.
Le sud est une situation
interm6diaire entre l'Est et
l'Ouest, tandis que le Nord, peu

soumis au rayonnement solaire,
est de loin l'orientation la plus
confortable.

lThierry. 
S, Architecture solaire et conception climatique des batiments, Architedure et dnergies renouvelables,2003

s0Opcithttp://app.bruxelles .environnement.be/alter-clim.

esl

I

I
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2.4 Analyseparam6trique

La simulation dynamique des paramEtres i analyser i l6chelle architecturale a 6t6 effectu6e en utilisant le

logiciel de simulation energ6tique du betiment

2.4.1 Prisentotion du Logiciel

Pliiodes+Comfie est un outil de simulation thermique dynamique

a 6t6 d6velopp6 depuis plus de 15 ans par le Centre d'Energ6tique

de l'6cole des Mines de Paris en collaboration avec lzuba

Energies. ll permet notamment de d6terminer des besoins de

chauffage et de refroidissement, et de d6finir des niveaux

d'inconfort grace e une mod6lisation multizone, il intdgre plusieurs

bibliotheques de donn6es thermiques sur les mat6riaux et les

€l6ments constructifs, les menuiseries, les 6tats de surface, les

Pleiades ' Comfie
2o03

tzu
UJ

Cogtri{rr! ltt&2@3 EuaA ,:-

Mat6riaux R Les Composants Epaisseur

Briq u e 0.58
Mur brique
-Enduit platre

30 cm
Zcm

La pierre 0.62
Mur en pierre
-Enduit platre

ffcm
2cm

86ton
cellulaire

Mur en
cellulaires
-Enduit platre

b6ton 40cm

2cm

alb6dos et les 6crans v6g6taux- Le logiciel comprend aussi des Figure 25: pl6iade+ Cqntie
bibliothdques de modes de gestion du batiment 6tudi6 selon un scdnario horaire pour une semaine type
(occupation, apports lnternes, temp6ratures de consigne de chauffage ou de climatisation, gestion des

occultations).

2.4.2 PdromAfie des simuldtions

Cette 6tude est faite par la simulation thermique mono\rariante. Le

logiciel utilisd pour r6aliser cette 6tude est PLEIADES+COMFIE et

ALCYONE, en fixant le sc6nario de consigne thermostat (Utilisation

du chauffage 19"C pour l'hiver et 27"C pour l'616).

Les composanG de model arch6type 6tudie:

. cube de base de dimension 3x3x3 m3 sans aucun obstacle. Figure 26 : l'arch€tvpe 6tud6

. Composition des murs : briquelocm, lame d'air 1.5cm, brique 10crn, enduit platre 2cm.

. Ouvertures : une fenetre LSV en aluminium u=3w/m'1. (.

. Taux de vitrage : 10% de la fagade.

. Orientation plein sud.

2.4.3 Ptotocole de simulotion
Tableau 10: types de matdriara

a. Motitiou
La variation de l'enveloppe consiste tout
d'abord du choix des mat6riaux composants

des parois pour cela on a vari6 4 types de

mat6riaux diffdrents

30
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CHAPITRE 02: Etat de savoir

La variation de l'isolation consiste tout d'abord du

choix des mat6riaux d'isolation pour cela nous

avons utilisd deux diff6rents isolants pour chaque

mat6riau.

b. lsolotion
Tableau 11: Types d'isolants

c. Type de vitroge

lsolant I R
I

Composants Epaisseur

Polystyrene

extrud6
0.59

Polystyrdne

extrud6

2cm

Laine de

roche
2cm

La variation des types des fenatres se base sur le nombre des vitres et le coefficient de transmission, Nous

avons simul6 10 fenetres diff6rentes :

Tableau 12: Type de vitrage

Type de vitrage Simple vitrage Double virage Triple vitrage

U=5 U=s.3 U =4.5 U =3.5 U=3.7 U=2.7 U =1.1 U=1.5 U=0.5

d. Taux de vitroge
Une variation de taux de vitrdge par un pas de 10% jusqu'a atteindre les 10096 de la facade ce qui nous donne

10 simulations.

Tableau 13: Simulation de type de vitrate

Simulations Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Cas 5 Cas 5 CasT Cas 8

Taux de

vitrage

70vo 20% 30% 40% 50% 60% 70% 8004 90% 1@%

e. Compocfte

Comme il est mentionn6 dans la premiere partie de ce chapitre la compacit6 d6pend de la forme de taille et
du mode de contact donc on fera varier tout d'abord la taille du cube pour avoir des valeurs de compacit6.

Puis on fera varier la valeur de compacit6 en jouant sur le mode de contact en ajoutant des surfaces de

mitoyennet6.

1 face de contact

2.5 0.5 0.35 o.28Compacit6

31

Laine de roche I ,.* 
I

Coefficient de

transmission

Cas 9 Cas 10

Tableau 14: simulatbn du compacitd variant la hauteur du cub€

0.83 o.22

0 face de contact
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3 faces de contact 2 faces de contact

4 faces de contact 5 faces de contact

f, Proswd
Le prospect est vari6 5 fois en jouant sur la Hauteur du batiment :

Tableau 15 : variation du prospect en en iouant sur la Hauteur du betimefi
Simulations Cas I Cas 4 Cas 5 Cas 6

Hauteur du batiment 6 2 1.5 1 0.5

h- Orientdtion
L'orientation de la fagade vitrde est vari6e par un pas de 45'ce qui nous donne 8 simulations

Tableau 17 : variation de l'orientation
cas de

simulations

Cas cas 2 Cas 2 Cas 2 Cas 2 Cas 2 cas 2 Cas 2

Deg16s de

l'orientation
0 45 90' 135' 180" 225' 270" 310'

la

profondeur

du cube

3*3"3 3',*3',I8 3',*3 * 12 3',I3 ' 14 3 *3 r'15 3'3'18 3 r'3* 20

Le volume

passif

LOO% 15% 58% 500,4 4304 3a% 33% 30%

r

Cas2 lCas3

g. Volume pa/ssil

Le volume passif est vari6 10 fois en jouant sur la profondeur du cube.

Tableau 16 : yariation du volume passif enjouant rur la profondeur du cube

3.3'22 
|

3*3*10
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CHAPITRE 03 : Analvse urbaine et projet architectural

lntroduction

La ville est un espace constitu6 par la jonction de formes urbaines variees, qui traduisent chacune la

conception de la ville et de la vie en commun ) une 6poque donn6e. Chaque grande id6ologie politique a

produit une forme urbaine originale Cette forme integre les fonctions urbaines qui lui sont associ6es : l'habitat,

les activitds economiques, culturelles et de loisirs ..., On parle alors de mixite fonctionnelle Iorsque sont

repr6sentdes dans un quartier au moins deux de ces fonctions.

La croissance de la ville est due i des facteurs politiques, 6conomiques, et demographiques pr6cis. Ces facteurs

conditionnent 6galement la forme de la ville. C'est dans ce contexte qu'on dlabore l'analyse urbaine qui

permet de comprendre et de saisir la structure urbaine et son fonctionnement, ( elle fournit la matiere sur

laquelle se dispose les m6canismes, la logique concrCte et le processus d'engendrement formel du projet ,.

Tout fait historique est important das lors qu'il comporte des prolongements, telle est la r6flexion faite sur la

ville, reflexion que nous tenons ; d6tailler, non seu lement sous un aspect historique et social, mais aussi urbain

et architectural.

Structure de chapitre : Le prdsent chapitre est divisd en trois parties :

La partie l traite l'analyse urbaine de la ville de blida : la pr6sentation de Ia ville et l'6tude et l'interpretation

historique (Analyse diachronique) du processus de formation et de transformation de la ville, c'est -i- dire,

dtudier la ville de BLIDA dans le temps.

cette analyse historique accompagnde par une analyse synchronique de la croissance urbaine de notre air

d'6tude.

Aprds ont conclue l'6tude prec6dente par une synthCse de l'analyse urbaine et mise en evidence le programme

de la conception architecturale.

La partie 2 est consaff6e i la conception du projet architectural.

La partie 3 c'est l'6valuation 6nerg6tique de projet architecturalgrace ) des simulations dynamiques faite par

le logiciel pl6iade +confie 2 ,3.

Objectifs de l'analyse urbaine

Les objectifs de l'analyse urbaine r6sident dans les points suivants

> Connaitre les structures physiques et spatiales du milieu batis.

) Comprendre le processus de formation et de transformation des structures des milieux bAtis i
l'6chelle des batiments, des tissus urbains, des organismes urbains et territoriaux.

> Savoir caractdriser les structures formelles d'un tissu urbain, d'un organisme urbain : identifier leurs

616ments et formuler les rigles qui gouvernent leurs relations r6crproques

> Savoir reconstituer et projeter les projets architecturaux a partir de la forme existante, les mutations

successives d'un tissu ou un organisme urbain.
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3.7.7.7 Choix de lo ville de Elido
Blida est une ville cr66e au 16Eme sidcle. C'est une ville historiquement trds riche. Plusieurs civilisations y ont
v6cu et ont laiss6 des traces de leurs passages. Elle repr6sente une richesse architecturale de plusieurs tissus

urbains e travers le temps.

La ville de Blida a une situation strat6gique, situde e 50 Km au sud-ouest du capital d'ALGER, e 220 Km de la

mer et de 260 M d'attitude au piedmont de la chaine montagneuse CHEREA.

Cette situation place la ville de Blida en contact avec 3 milieux naturel, sont: la plaine, le pi6mont et la
montagne ; Le territoire de la ville est d'une superficie7208 hect elle est limit6es :

Par les wilayas, de Tipaza au nord-ouest et Alger au nord-est, i l'est par la Wilaya de Boumerdes, au sud par

la Wilaya de Bouira et la wilaya de M6d6a i l'ouest par la wilaya d'Ain-Defla.

wilaya
wilaya de Tipaza d'Atg

NORD

wilaya de
Ain defla wilaya de Medea

wilaya
de
Bouira

Figure 28 : Cane d€ limites g6ographiques de la wilaya de Blida

Source : Google image modifid par auteur

3.7.7.2 Anolyse climatique
De par sa situation gdographique, le climat de Blida subit un double effet. D'une part les effets de la montagne

culminant la mer m6diterran6e qui d'ailleurs n'est distante que de 25 KM, et d'autre part les effets de la mer

m6diterran6e. Cette situation lui donne un climat particulier qui se caract6rise essentiellement par deux

saisons:

- une saison chaude et sdche allant du mois de Mai jusqu'au mois de Septembre avec une moyenne de

temp6rature de 35"C

- une saison pluvieuse et froide avec un nombre de jours pluvieux de 50 ; 70 jours s'6talant de la fin du mors

de Septembre jusqu'au mois de Mars avec une moyenne pluviom6trique de 500 ir 700 mm et une moyenne

de temp6rature de 12'C.

Le tableau suivant r6sume l'ensemble des diagrammes climatique sp6cifique ) la ville de Blida.
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

Tableau 19: Donnds climatique de la ville de Blida

Temp6rature mensuelle Dur6e d'inrolatio.r

Source : climate consultart 6,0

La tempdrature varie entre le maximum 40'c en mois de

luillet et le minimum l"c en mois de janvier.

Pr6cipitation
Procipii.lpn

\

Source : meteonomT
lrr6gularitd de precipitation,8 mois de pluviom6trie avec

une quantit€ maximale 12omm en mois de.ianvier et

d6cembre et minimale en juin, juillet et aout 30mm,

Sourc€ ; meteonamT
Les mois de mai, juin, iuilleC aout et septembre

contiennent les jours les plus dclairds avec une durde

d'insolation maximale de 11h /jours en mois de iuillet.
Les iours les moins 6clair6s durant la pdriode d'hiver avec

une dur6s d'insolation minimale 5h/jours

Rayonnemer mensuel

::::rliil;''
I

I InilllhIn
a

I
r --l

I

llt-illrtilJ.IIIt
a -. ..-.

T I
Souace : meteonotmT

La valeur d'irradiation de rayonnement solaire diffus

atteint le maximum en mois d mai 80kwh/m2.

Les rayonnements solaires global atteint le

maximum en mois de juillet 250kwh/m'1.

Verts annuel vents d'hive6 Vents d'6td

t
source : climate consultar 6.0

Les vents annuels i une direction

sud-ouest

Source : climate consultant 6,0

Les vents d'hivers i une direction

sud-ouest

Source : climate consultant 6.0

Les vents d'6td a une direction

nord-est
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CHAPITRE 03: Analyse urbaine et projet architectural

d. Digramme de SZOKOLAY :
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Fiture 32: Diagrarme de SZO(OIAY (toute I'ann6el

Soirrcc : auteur

D'aprds le diagramme de 5ZOKOLAY, la pdriode de confort repr6sente 19.6%(1718heurs) pendant l'ann6e.

Recommandatidrs

> Les gains de chaleur interne permettent d'atteindre le confort i 27.8% l2437hewsl pendant l'ann6e.

i Les besoins en chaud 20.7%(1810heurs).

i Les besoins en froid 8.3%(727 heures).

e. Ld toble de MAHOENEY :

(NB : les tableaux de calculs de m6thode de MAHONEY sont repris en annexes 1 ci-aprEs)

A partir de la m6thode de MAHONEY nous arrivons i des recommandations n6cessaires pour r6aliser le confort

dans un projet i Blida :

* Betiments orient6s pour suivent un axe longitudinal est-ouest afin de diminuer l'o(position au soleil

,, Plan compact

.!. Circulation d'air inutile.

.3. Grandes fen6tres 40 i 80% des fagades nord et sud

.!. Comme ci-dessus mais y compris ouvertures pratique dans les murs int6rieurs.

* Construction massive d6calage horaire sup6rieur e 08 heures.

14.
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

f. Synthise de l'onalyse bioclimatique:

Aprds le diagramme de pr6cipitation de la ville de blida, cit6 pr6c6demment dans le tableau 18, on a trouv6
que la pluviom6trie est durant de 8 mois pendant l'ann6e, atteint une valeur annuelle de 895mm, qui nous

permet de classe la ville de blida dans la zone subhumide, selon le tableau ci-dessous des dtages climatiques

en Alg6rie indique :

Etages bioclimatiques Pluviositd annuelle mm Superficie en ha
Pourcentate de la ruperficie

totale

source : hft p://www.lao.ord agl ap I agtc/ du. I coungol I algeria/algerie.htm

Basant sur l'analyse des ensembles de diagrammes bioclimatique: diagramme d'EVAN9 diagramme de

MAHENY, diagramme de gamme de confort de DEAR, diagramme ombrothermique et diagramme de

SZOKOLAY, on a rassembl6 les recommandations suivantes pour la conception de notre projet architectural :

> Profiter des vents d'616 de direction-nord est pour une ventilation naturelle de notre conception.

i Maximiser les tailles d'ouvertures pour profiter de rayonnement solaire passive en hiver

(rayonnement globalatteint 130kw/h durant la p6riode d'hiver en moi d'octobre).

> Utiliser les protections solaires pour 6viter la surchauffe en 6t6.

> L'isolation du batiment pour Limiter les d6perditions thermiques.

> Conception avec une forme compacte.

> L'utilisation d'un mat6riau performant qui limite les pertes de chaleur en hiver et assure la fraicheur

en 6t6.

3.L.2 Etoblissement de lo ville

La typo-morphologie est une m6thode d'analyse qu'on a suivi pour faire notre analyse de la ville, apparue

dans l'6cole d'architecture italienne des ann6es 60 (5. Muratori, A. Rossi, c. Aymonino, G. caniggia)s1. ll s'agit

d'une combinaison entre l'6tude de la morphologie urbaine et celle de la typologie architecturale, i la jonction

des deux disciplines que sont l'architecture et l'urbanisme. La typo-morphologie aborde la forme urbaine par

les Wpes d'6difices qui la composent et leur distribution dans la trame viaire. Plus pr6cis6ment, cela consiste

i penser en termes de rapports la forme urbaine (trame viaire, parcellaires, limites, etc.) et la typologie c'est-

)-dire les types de construction (position du bati dans la parcelle, distribution interne, etc.). Les types

s'inscrivent ainsi dans certaines formes urbaines plus que dans d'autres. On s'int6resse ainsi particuliarement

La morphologie : 6tude de la forme urbaine dans son d6veloppement historique, ; partir des 6l6ments la

constituant (le site d'implantation, le plan de la ville, 6tablissement de la ville, le trac6 des voies...).

slEn ligne http://unt.unice.fr/uoh/espaces-publics-places/approfondissement-theorique-lanalyse-typo-
morphologique/

a

Per humide 1200-1800 ]85,215 108
900 - 1 200 773,433 0.32

Subhumide 800 - 900 3,401,128 1_.42

Sem i-a ride 500 - 300 9,814,985 4.12

tt,232,2'70 4.7a300 - 100

2t2,766,944 89.5Saharien < 100
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

La typologie: analyse des caractCres sp6cifiques des composants d'un ensemble ou d'un phdnomCne, afin de
les d6crire et d'6tablir une classification. Dans notre cas, c'est l'6tude des types d'6difices et leur classification

selon plusieurs critdres {dimensions, fonctions, distributions, systdmes constructif et esth6tique).

Pour maitriser le futur, il faut comprendre le pr6sent et donc 6tudier l'histoire; L'analyse historique a pour

but de comprendre la complexit6 du tissu urbain et d'assimiler le m6canisme de l'dvolution et la croissance

de la ville, pour des interventions meilleures dans le futur.

La croissance c'est l'ensemble des ph6nomCnes d'extensions et densification des agglomdrations pris sous un

angle morphologique c'est-)-dire l'inscription mat6rielle des 6tablissements dans le territoire.

Cette lecture de ville et importante pour les raisons suivantes:

o Elle offre une appr6hension globale de l'ABBlom6ration dans une perspective dynamique

. Elle r6vdle des points fixe des transformations ant6rieures, elle d6signe 6galement les logiques

profonddment inscrites dans les territoires qui 6clairent les enjeux des amdnagements actuels

. Permet de comprendre le processus de la formation et la transformation de la ville basde sur une

perspective dynamique de la croissance i travers le passage des diff6rentes civilisations gui ont

marqu6 et particip6 i la forme actuelle de la ville.

D'apres l'analyse typo morphologique, Nous avons identifi6e 4 grandes cycles de structurations de la ville de

Blida.

3.7.2.7 Prcmiere phdse : Appotition de porcours de cr€te principale

L'apparition de chemin de cr6te principal qui

passe de Chiffa passant par Ch6raa, Sidi

Moussa et l'Arabaa. ce parcours est la base

de structure entropique.

Figure 33: Apparition de Parcours de cretes principales

Source : Fond Google Maps moditid par auteur

a

\
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

3.7.2.2 Deuxidme phase : Apporition de chemin de crite secondoire

Dans cette phase l'apparition des hauts

promontoires ; sont des lieux non

permanents, implantatron provisoire ou

saisonnidres Coincidents avec le ddbut de

l'aptitude mentale et physique n6cessaire

pour associer d'une manidre permanente

une aire avec un type de productivit6.

Cette phase est la phase de la productivit6

artificielle marqu6 par systime d'ceuwes

capables de transformer l'assiette (
naturelle ), d'un lieu afin de le rendre

durablement productif g16ce ) l'apparition

de l'6levage et de l'agriculture et les

6changes entre les agglom6rations de hauts

promontoires reli6es par le parcours de

contre crCte.

3.7.2.3 Apparition du chemin de contte ete

Figure:14: Apparition de Chemin de crate secondaire
Source : Fond Google Maps modifi6 par auteur

Figure 35: Apparition de Chemin de contre

Source : Fond Google Mapt modifi6 par auteur
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

3.7.2.4 Occupotion de lo ploine

La hi6rarchisation des agglomdrations

pr6existantes aux fins de rdaliser un systdme

de sidges centres d'6change et d'activit6

manufacturidre constitu6s de centres proto-

urbains et urbains, i partir de centre de (
march6 > jusqu'aux m6tropoles actuelles.

3.1.3 Analyse diachronique

3.7.3.7 Pariode pre OTTOMANE (1519- 1535)

D'aprEs le colonel Trumelet, dans le voisinage de

Blida vi\raient des tribus berbdres, les plus

importantes entre elles 6taient les Beni-Khelil i
la pleine (au Nord) et les Beni-salah dans la

montagne (au sud). Dans le territoire de la ville

actuelle n'existait que deux villages, des

fractions de la tribu de Beni-Khdlil, Celui de

Hadjer Sidi Ali au Nord, et celui des Ouleds

5ultane plus au sud.

Blida a 6t6 fondde par le marabout SidiAhmed El

K6bir, qui vient se fixe en 1519 au confluent de

l'oued TabErkachent appeld aujourd'hui oued

sidi El K6bir, sa premiEre intervention fut de

lll'.:T1"r1"1

L6gende

hodiar sid 6li

construire une mosqu6e (la mosqu6e de Sidi El K6bir)
figure 37: Pr6 turque 1519

Source : Doc A.N,A.T 199!,

52 Guettouche Rachid,Djermouni belkacem,ntegration durable des grands 6quipements en milieu urbain 
'

:

*,{..'

Blida,2016

44

Figure 35: Apparition de Chemin de contre crite
source : fond toogle maps modifer par auteur

3.7.2.5 synthase

Le cycle d'implantation est pass6 par quatre dtapes de d6cente du haut promontoire vers la plaine :d'une (
Premidre phases de parcours, une seconde d'implantation des agglom6rations, une troisieme d'aires

productives, une quatriime de centres proto-urbains et urbains >. "

/
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

En 1533, un groupe de maures andalous chass6s d'Espagne, s'installe, Blida avec la protection de Sidi El K6bir

et le soutien du pacha Khair-Eddine.

3.7.3.2 P€riode ottomone (7535-7830)

N

Figure 38: P6riode Turque ,.S35

Source : Doc A.N.A,T 1999
Figure 39: P6riode Turque aprEs 1935

Source : Do< A.N-A.T 19!X,

En1535 : ta ville s 6tend vers le Nord en forme d'6ventail, avec l'apparition

du premier mur avec les premidres portes : Bab Errahba, Bab El Sebt, Bab

Khouikha, avec les cimetieres et les march6s i l'ext6rieur du rempart.

AprEs1535 : L'extension des murs avec l'apparition d'autres portes : Bab El

Dzair, Bab El k6bour, Bab Ezzaouia, puis la construction d'une casbah dans le

sud-ouest de la ville par les Turcs, pour sa protection contre les tribus de la

r6gion (Beni Salah).

IEgende

- 
a.reo sidi el kebir

I a,r. ?.:

! '::::
- 

- :i :'.'---.'3^-

g. Axes structutdnts de ville tutgue

i. Axe spirituel
Avec l'arrivde de Sidi El Kdbir en 1519 ou il a construit Zaouia prCs du Oued taberkachent.

ii. Axe technique

En 1.533 l'arriv6e des Andalous dans la 169ion et avec leurs exp6riences dans le domaine d'agriculture, ils ont

d6vi6 la cour de l'Oued du Nord i l'ouest et ils ont utilisd astucieusement la pente pour concevoir des canaux

d'irrigation, qui deviennent plus tard des axes structurants (des voies).

iii. Axe commerciol

Les portes Bab El Dzair, Bab El k6bour, regroupaient toutes les activitds commerciales et publiques.

E tim e nt s politic o-mi litoi res

La ville 6tait entourde d'un rempart de 3 e 4 m

N
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CHAPITRE 03: Analyse urbaine et projet architectural

. La ville avait six portes d'entr6s et de sorties, considdres comme points des contrOles

. La construction de la casbah du c6te Ouest du rempart.
o La densification 6tait autour de l'intersection des deux axes structurant de la ville, la rue de

Bab El Dzair ) Bab El k6bour (Est -Ouest), et la rue de Bab Essebt ) Bab Errahba (Nord -Sud).

fuer commercial

Axe

techniques

Figure /O:les axes structurants de la ville Turque

Source : Doc A,N-A,T 1999

h. Tremblement de terre 7825

Le 5 mars 1825 la ville a connu un grand s6isme qui en ddtruisit une grande partie. Le colonel Trumelet estima

que 3000 Blid6ens durent cette catastrophe. Yahia Agha, que le pacha avait envoy6 sur les lieux du sinistre,

encouragea les rescap6s ) reconstruire leur ville sur un autre emplacement. Ce fut ( bled ELDJADIDA , (la

nouvelle ville), situde a deux Kilomdtres au nord de l'ancienne ville.

-On traea l'enceinte de la nouvelle ville, ses murailles s'6leverent sur un rectangle dont les petits c6t6s avaient

1100 couds (317m) D'aprds encore le colonel Trumelet : ( La teche 6tait difficile aux maeons d'6difier cette

ville et ceci est d0 aux 6branlements incessants du sol D La population n'6tait pas enthousiasm6e par ce projet

et il fut abandonn6. Certains habitats ont prif6r6 se loger dans des tanneries situ6es prEs de Bab Ezzaouia,

formant ainsi le quartier de la Zaouia. Les mosqu6es ont 6t6 restaurdes en 1827, engendrant beaucoup de

vides et l'apparition des fragments d'ilots.

N

)
) (

Ligcnde:

- 
&e sgiritrel
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CHAPITRE 03: Analyse urbaine et projet architectural

3.7.3.3 Pdride coloniole (t830-t962)

Figure 41: Carte de Blida leme si&le

Source : doc A- -A-T 1999
Jusqu'en 1839 l'arm6e franpise avait tourn6 autour de la ville sans l'occuper; mais sa pr6sence a\rait donn6
lieu i des installations militaires qui marquent encore l'espace urbain actuel. Ces installations avaient pour

but le control du territoire contre d'6ventuelle aftaque, nous citrons donc : Le camp de Joinville, de

Montpensier, de Beni Mered et le camp Blockhaus de Dalmatie.

Ces quatre installations 6taient de vrais postes avanc6s pour sdcuriser et pacifier le territoire.

d. Phose intro-mutos (7842-7926)

Les 1 re intervention sur la ville furent; caractere militaire dans le but de consolider la d6fense, le contr6le

de la ville et de d6montrer la puissance du colonisateur en imposant son ordre.

b. Phase et tro -murcs (792G2962)

l-6ger|de

- 

oued cidi el L€5i!

- 

s:es stnctu.an:

L6qende

:-:t :.: -:.:

! r::::

w

Figule 42: carte de Blida 1866

Source : doc A,N.A,T 1999
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaane et projet architectural

En 1952 on assista e la ddmolition et le remplacement du rempart par le boulevard p6riph6rique qui entoure
la ville intra-muros.

De ce fait, il y a eu ddpassement de la barriere de croissance .la ville a connu prolif6ration et un d6veloppement

urbain dirig6 vers les axes principaux; le parcours territorial (celui de Kol6a) devient la ligne matrice de la

croissance due i la pr6sence de la gare ferroviaire (seguias) et des parcours de d6veloppement qui ont
68alement contribud i ce ph6nomine.

La construction de la gare en 1852 ) provoquer la naissance d'un faubourg industriel qui est rest6 longtemps

d6tache de la ville s'est faite dans une direction, toujours vers le nord de fagon lin6aire le long des voies de

communications dans un sens et dans un autre une croissance tache par densification autour des p6les de

croissance satellitaires (la gare, Joinville, Dalmatie) Tandis que l'ex-intra-muros reste fi96 a cause des emprises

militaires.

3.7.3.4 Lo rtfiode postindapendance

Aprds 1962, un cinquiEme de la surface ex-intra-muros 6tait occup6e par l'arm6e, ce qui a bloqu6 les

op6rations de restructuration du centre-ville.ily a eu :

- L'am6nagement de nouveaux lotissements entre les parcours de d6veloppement i l'6chelle

urbaine qui mEnent vers Oulad Yaich, Beni Mered, etc...

arcr rtruclur.Dt

or.d Bidi el Lebir

per ode colodale(1866-19151

Figure 43: ca.te de la phase postcoloniale

source : doc A,|{,A.T 1991,

> L'dtablissement des instruments de planification et d'urbanisme (P C.D ; P.M.U ; P.U.D ; P.D.E.A)

en 1987.

> L'intensification de l'habitat spontan6, qui a commenc6 surtout aprds la 2dme guerre mondiale.

(Enclavement du pi6mont, cit6 ben amour).

48

Le principal moteur de d'urbanisation fut le logement ;jusqu'en 1945.1a prolif6ration de l'habitat pavillonnaire

aux quartiers des Faubourgs (l'dre de lotissements) les premi6res formes d'habitat collectifs apparurent a

partir de 1955 i Montpensier.
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CHAPITRE 03: Analyse urbaine et projet architectural

Dans le centre historique, nous constatons

'. En !947, la d6molition des installations militaires (l'h6pital militaire Ducrot et le d6p6t

6questre) et la construction, i la place, du nouveau projet d'6quipement plus l'habitat mixte

dit, ( projet de la remonte )).

z Blida devient chef-lieu de la wilaya en 1974 |

> Construction d'un sidge et des logements de fonction.

) Les ann6es qui suivent ont vu la construction de Brand ensemble tels khazrouna .1000

logements...etc. Dans la partie nord-est de la ville

Cet 6talement urbain a eu pour cons6quence une conurbation reliant l'ancienne ville a Oulad Yaich, Beni

Mered, Bouarfa, Actuellement on assiste un retour a la ville car son perimdtre urbain est satu16.

Aprds ces observations nous constatons que

> La zone militaire, la nouvelle zone industrielle et les zones agricoles d6termine les barridres

de croissance.

> Le chemin de fer est une borne de croissance.

> Les quartiers de Joinville, de Montpensier de Oulad Yaich et de Beni Mered.iouentlesrOlesde
pole de croissances

> Les ancienne sdguias (chemins de desserte) les parcours territoriaux et le boulevard

Mouhamed Boudiaf constituent les lignes de croissance.

3.7.3.5 Synthise de I'dnolyse diochronique
La ville de Blida durant toute son histoire ) subit des transformations qui sont le resultat de quelques critCres:

) La g6omorphologie du site, qui i jouer un rOle formateur dans le d6veloppement de la ville,

et sa croissance urbaine, et qui a dirig6 son extension vers le nord.

) Oued sidi el Kabir qui est un r6gulateur naturel, joue un r6le important dans l'extension de la

ville, mais il reste toujours une barridre de croissance.

> Les parcours territoriaux historiques ; qui ont ordonn6 la croissance en premier temps vers

Kol6a (nord), et Alger (nord-est) en deuxieme temps.

> La ligne de chemin de fer qui a jou6 un r6le de barridre de croissance, puis pole de croissance,

ce qui conduit au d6veloppement du quartier de Ia 8are.
; Le pdrimEtre urbain qui s'est propagd en suivant les parcours de d6veloppement (seguias) i

l'dchelle de la ville, ont 6td couverts par des r6seaux d6gout et sont devenus par la suite des

axes de croissance ) l'6chelle urbaine.

i Les zones militaires, industrielles et agraires qui ontjou6 des rOles d'obstacle de croissance

(barridre artificielles et naturelle de croissance) dirigeaient l'extension de la ville vers le nord-

est.

La ville de Blida est la stratification de plusieurs tissus rdsulte de developpement rapide de la ville b travers

son histoire; chaque tissu est porteur d'une logique d'implantation sp6cifique mais l'ensemble port6 par la

structure globale de la ville.

La carte ci-dessous figure la stratification des tissus urbains de la ville de blida :

49



CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

Figure 44: Carte de stratification de chaque tissu par 5ge de la ville de blida
Source : Laze.eg Lina, LmaniAsmaa, institut Blida 201'2015.

3.1.4 Anolyse synchronique

La ville est compos6e de plusieurs entitds urbaines, chaque entit6 ou corps est constitu6 e son tour d'616ments,

et les relations entre ces derniers d6finissent les caract6ristiques de cette entitd pour d6limiter chaque zone.

La carte sui\rante rassemble les quatre tissus qu'on va analrper dans cette phase synchronique, selon la grille

d'analyse, (tableau 23).

Figure 45: les ti5sus urbains de l'air d'dtude
source : Fond Google Earth modifi6 par auteur

Legetrdr:

, tirlu tlrq[r

__l tissu atrdalols

I tissu ilh a trrrrc5
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Le tableau suivant r6sume les def6rents composants de la superstructure de la ville (systdme via ire, cadre bati,
systdme ilot/parcelle et les espaces publics) qu'on doit analyser avec les plusieurs indicateurs que contjent
chaque systdme, afin d'obtenir une lecture urbaine detai116 de la ville por.rr une mei eur integration de notreprojet.

CHAPITRE 03: Analyse urbaine et projet architectural

Tableau 23: lle d'ana
El6ments ir analVser et i diagnostiq u er La m6thode d'analyse Les indicateurs
Systdme vjaire Topologie

Cadre betie:
Typologie des batiments.
Typologie des falades.
Typologie des ouvenures
Typologie des 6l6ments
d'ornementation.
Typologie des toitures
Matdriaux utilis6s.

Systame ilot/parcellaire

Systdme espace public

Dimensionnement

A- Lecture topologique :

Nous distinguons ici trois
indicateurs tels que :

B- Lecture g60m6trique
On note ici deux
indicateurs

Topologie

G6om6trie

Autres critEres

Topologie

Position par rapport aux vojes: {a l,dcart de
(place close)/ le tong de / positron des
liaisons.

Relation avec le bati

Largeur, longueur. surface

1-Cet indicateur contient cinq variables
(dloignement, Proximit6, accolement,
chevauchement, inclusion).
2-On note ici deux variables : Position
reguliare, Position singuliare.
3- Cet indicateur contient trois variables :

Trame Discontinue; Trame continue dans
une direction, Trame continue dans deux
directions.

B 1- Figures des dl6ments b6tis
lrr6EuliAre.

r6gulidre;) 
]

Activitds existdes dans les axes

structurants d6limitant.

Positionnement avec les voies (parcellaire
de rive, le long de voie, a intersections des
voies)

La forme (16gulidre, irr6guliEre)

Composition et transformation des
parcellaire i travers l'histoire

Position par rapport aux voies (a l'ecart de
(place close)/ le long de / position des

liaisons.
Relation avec le bati
Forme de la placette

Geomdtrie Forme de la placette

Autres critdres

cette. Accessibilite, mobilierlimitd la la

Fonction d'origine et actuel, gabarit de bati

C- Lecture dimensionnelle
: On d6termine aciun seul
indicateur

La fonction dominante dans les axes

structu rants

Une analyse visuelle
(photographie ...dessins)

La fonction dominante dans les axes

structurants

Dimensionnement Surface, longueur, largeur

Dimens,onnement

G6om6trie

Largeur, longueur, su rface

51



CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

3.7.4.7 Systdme viairc
Dans cette partie nous allons analyser le r6seau viaire de chaque tissu de notre air d'dtude. En sortant les axes
principaux et les neuds et faire hi6rarchisations des voies pour pr6ciser les points fort et faible de reseau

viaire.

Figure 45: Carte des voies centre-ville Blida
Source : tond GooSle Earth modifiie par.uteur

Hidrorchisotion des voies

Dans un systdme viaire on marque les types suivants :

> La voie principale : c'est la voie art6rielle dans le tissu urbain

> Cette voie est de largeur 5 i 8 c'est une voie accessible et gEn6ralement de double sens.

> La voie secondaire : Cette voie est moins importance elle varie entre 3 et 5m, cette voie est

de sens unique.

> La voie tertiaire: Cette voie est moins importance elle varie entre 3 et 5m, elle a un sens

unique.

> L'impasse : est la rue la plus 6troite, voie sans issue ne possEde qu'un seul point d'entr6e.

Dans notre aire d6tude on a choisi l'analyse de quatre tissus urbains : tissu turque, tissu andalou, tissu colonial

intramuros et tissu de la premidre extension. (La figure 39 page 50I.

Le systdme viaire de tissu turque adopte le m6me principe que la casbah, au niveau urbain c'est un

ensemble homogdne propre ) lui reconnut que par les gens qui habitent en raison d'intimit6 et de

protection, pour arriver i la maison il faut passez par d6fErent types de voies. (Principal, secondaire,

tertiaire et impasse) L',Avenue ABO ALLAH EL AICHI et Boulevard LARBI TBESSI pr6sente les voies

principales de ce Tissu.

B m 
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CHAPITRE 03 AnalYse u rbaine et P roiet architectural

FiSure 47: Fagade de Boularard LAnBI fBESSI

Source : Rappon de POS cetttre-ville, phase 1, Mars 2014.

o L'absence des impasses dans le tissu andalou

. Le tissu colonial intramuros qui comporte notre air d'intervention caract6riser par des :

- Des voies principales avec des fils de circulataons double sens s€pa16 par des espaces

plant6s aves des arbres a grand d6veloppement (palmiers, de forme continue,

d6gradation de gabarit et relation indirect avec le bati.

- Les boulevards principaux sont: le Boulevard HOUARI MAHFOUD, Boulevard TAKERLI

ABO EL REEK, Boulevard KODS et (Avenue MAHJOUB BoUALEM.

- Des voies pidtonnes s6par6es par des espaces vertes plant6 par une vari6t6 des

arbres.

. Pour le tissu colonial 1 dre extension on remarque : une trame irr6guliere de systdme viaare.

Figure /l8:ralation indir€ste du Boulevard
HOART MAHFOUD avec te bdti

Source : Rapport de pos centreville

Fiture soi Coupe sur le
Source: Rapport de pOS

Boulevard MAHJOUB BOUAtfM
centre-ville, phase 1, Mars 2014.

I ,,a t
E
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Figure 49:relation directe du Boulevard
LARBITBESST avec le bati

Source : Rapport de pos centre.ville
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3.7.4.2 Systime ilot/parcellsire :

l6genCe

petit ilot

I moyen ilot

I grand ilot

Figure 51: Classement des ilots dans notre aire d'dtude
(Source: auteur)

Dans la figure pr6c6dente On remarque que : les petits ilots sont concentr6s vers le centre et les grands ilots

sont en p6riph6rie.

On distingue trois categories :

. Les ilots de grandes tailles 48800-7600m' ;

. l-es ilots de tailles moyennes 7500450om'1;

. Les ilots de petites tailles 4400-330mr.

FiSure 52i Classement des parcelles dans notre aire d'6tude
Source : auteur

Nous avons class6 les parcelles qu'ils contiennent par taille : il y a 3 cat6gories de parcelles :

. Grande parcelle:18*15 et 15J15 m;

. Moyenne parcelle: 15*12 et 12*12m;

. Petite parcelle: 12*9 et 9*9 m.

L6gende:

r 6rand€5 DarplleS

r hrcll€s lllotglnes,

I pdrter pardles.

,a(ls plrriqu€a.

a ,adirE p!0liques

rx 2q1€ nilrhire.
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CI-IAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

Le tableau suivant montre l'analyse des ilots et parcellaires de chaque tissu urbain de notre air d'dtude, on se

basant sur les critdres de : fonctionnement, densit6 et forme d'6chantillon choisi.

Tableau 24: An de ame il rcelle partissu

Fonctionnement des parcelles :

- une moyen densiti habitat colledif et individuel
Moyen densite des dquipements.

L6gende:

Tissu llot Parcelle

i6gende:

Ir I
RectangleTrapEze

SchEma qui repr6sente les former des parcelles.

Tissu
turque

Forme: rectangulaire
Surface : 2880 m':

Nombre de parcelle : 4
Fonctionnement : habitat
individuela patio

Fonctionnement des parcelles :

- une forte densitd habitat
individuelle.
- Denrit6 faible des 6quipements

Forme r6suhe de La

soustraction et addition de la
forme primaire

Fonctionnement des parcelles :

on observe :

-une forte densit6 habitat individuelle
- Densit6 faible des 6quipements

L6gende:
Gr.ndes .ar.erles

- Parc.ll6 moyennes

- Pet,tes gar.elles

Tissu
andalous

Forme: rectangulaire
Surface : 4284 m2

Nombre de parcelle :6
Fonctionnement : habitat
individuela patio

I

II
Tissu
colonial
intra-
mufos

llot Forme : rectangulaire
Surface : 12220 m'1

Nombre de parcelle : 1

r---:]

I

W,
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

Tissu la

Pr€miare
extension

llot
Forme: trapdze
5urface: 16320 m']

Nombre de parcelle:6
Fonctionnement : habitat
individuel +6quipement

138

CN
I

I
134

Parcelle
Fonctionnement des parcelles :

-une forte densit6 habitat individuelle
Densite moyenne des 6quipements

Legende;

3.7.4.3 Synthese:
D'aprEs l'analyse qu'on a fait pour le systame ilot/parcelle on constate que le parcellaire de la ville de blida a

subi des transformations se font selon l'6poque et l'importance des voies, comme il est d6taill6 dans le

sch6mas suivant :

Les parcellaire r6guliares qui n'ont pas

subi des transformations, sont des

parcellaire stagn6 non 6volutif il n'a pas

un potentiel d'adaptation

t*

Les parcellaire irrdsuliEre qui ont subi

des transformatrons ; sont 6volutit qui

s'adapte et 6volue avec le temps selon

les besoins

te parcellaire de la ville de Blida est un parcellaire

agraire qui a subi au fils du temps des

transformations et la majoritd est devenu un

parcellaire urbain

La forme des parcelles

Ces transformations causies par

Les facteurs sociaux

(6largissement des voies par la

soustraction des parties des

maisons)

'des interventions militaires

'des ph6nom6nes naturels

EII T EIIIEHEEEE
Hil$iltH
B[iil!N

E
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rne et projet architectural

Echantillon Etat de bati G a barit

ivant repr6sente l'analyse de systdme b6ti de chaque tissu urbain grice ) l'analyse d'un 6chantillon de tissu selon les critires de :

Tableau 25: An de ame b6ti

Fagades

alyse de fagade.

.4 Systdme bdti

Les maisons de cette

dpoque sont

caract6ris6es par une

organisation

intravertie. C'est-i-dire

une organisation des

espaces des autour

d'une cour centrale (la

maison a patio)

En mauvais etat Le gabarit

dominant RDC)

et lR+3

La pr6sence du style n& mauresqrr
represent6 par axe de symdtrk ; h
petite ouverture : d6coaation par

colons

Les mat6riaux de construction i

oes pierres de moyenne et grande taille avec

la brique de terre cuite

Des maisons a patio En mauvais etat Entre: RDC et

R+3

Les toitures :

Les toitures en

pente sont en

tuiles

romaines.

Les fagades : facade extirieure
d'une porte modeste d6coration de5

d'arc en plein cintre

La creation des
habitations collectives
barre dans le noyau

historique.et l'habitat
individuelnon
identique (Bazard)

Entre : RDC et

R+4

Le style neoclassique dans le tissu colonial o
par la d6coration externe marqude par des

des arcades ; prdsence des ouvertures Ea

forte pr6sence du balcon et la facade symal

Les mat6riaux de construction

La Brique creuse

Les toitures en

tuile

Une grande valeur esthdtique, sont caractdr

fagades rev6tues de faience et decore6
616ments architectoniques (colonnes, arcad

Iu

Habitat individuel non

identique continu type

villa avec une

architecture coloniale

rdsident dans

l'extraversion des

espaces int6rieurs des

constructions.

Moyen 6tat

Les toitures

sont plates

es mat6riaux de construction :

Brique creuse

b. Lo relotion ovec l'espoce public :

IN
Le bAti se positionne:

relations directla rue au centre I l'angle

Flarc 53: foeoblb dc blu

Typologie

Y
Les materiatr)( de construction :

Des pierres de moyenne et grande taille avec

la brique de terre cuite

Les toitures: I

Les toitr-rres en I

oente sont en 
I

tuiles romaines. 

I

Jt!

I

t

I
I

L
I

II ,]

I

Moyen 6tat 
I

I R+1

I

I

Topologle du bdti

o
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

i. Les iquipements
On conclut qu'il Ya un 6quilibre l'habitat/6quipement

*la majorit6 des batiments sont align6s i la rue avec le RDC occup6 par le commerce.

Fiture 55: Concentration des 6quipernents
Source auteur

j. Le style moderne dans le bdti

on remarque la pr6sence du style

moderne dans notre aire d'6tude,

Cette typologie repr6sente une

proportion faible par rapport aux

autres typologies. Elle est issue soit

de la r6novation des anciennes

constructions priv6es, soit de

l'extension de la maison coloniale,

soit une construction nouvelle.

caract6ris6 par des facades

simples avec grandes ouvertures

Et la presence des diff6rentes

couleurs.

Figure 57 : Extension moderne d'une
Maison coloniale
Source : auteur

Figure 56 : nouvelle construction
Source: auteur

LECENDES
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

On voit aussi la prisence du style moderne au

niveau des 6quipements avec :

- Des facades ouvertes ; avec un traitement

moderne

- L'utilisation du verre; l'acier : b6ton arm6

comme mat6riaux de construction

Figure 58: Equipements avec sqy'e moderne
SoJrce: autar

k. Synthise
Aprds avoir 6tudi6 le systEme bati de notre aire d'6tude i travers les d6f6rentes 6poques;on remarque une

vari6t6 dans la typologie de l'habitat, cornme montre figure ci-aprds:

tiSure 59: Typologies de l'habitat au cettre-ville blida
Source auteur

lbtitat individuel mi
irertifr @.&r{vttaJ

llabitat cdte.tif
diicontinu haut

Habitat coltectif
cootinu haut

Habitat indivuuet noo
ideitique dis.ontinu

thbitat imivitPl mo
irerti$E cfrtirr,r(baai

lhbitat individlEt rEn
irertiqE co.tiru(matsoo i
patb)

Legende

59
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Analyse urbaine et projet architectural

4.5 Systdme espdce public

es espaces publics se fait analyser par l'6tude des places et marchd existd dans chaque tissu selon les critires et les ca ract€ristiques me
ssous

Tabllau 26:I;;Tttll'
Analyse des espaces publ

G60m6trle

,a forme est trapezoidale

llcs

Tissu
Autres carast6rini

I Fonction d'origir€ :

Fonction actuelle : M

Accessibilitd : rue di,
Mobiliers : banc; rt

e

Marche

March6 Arabe
C'est l'ancien march6
qui se trouve sur l'axe
qui relie les deux portes
Beb ElRahba et B6b El

Dzair

Relation
avec le

beti :

indirecte

Europ6en Surface r 2117m'] Cadre batiautour
trouve de l'habitat ar

commerce et de Gaba
Marchd

Arabe
r+3

Fonction d'origine
Fonction actuelle: M,
Accessibilite i la rue M

March6 Europden
Nouredinne et lla rue Z
Mustapha
Mobiliers : banc; rbre
Cadre bati autour la p

trouve de s l'habitatro.r
commerce Gabarit:.+3.

Placette Yakhlef
Moustafa :

Elle est situde ) la porte
de Bab Errahba et i
l'intersection des voies

importantes que sont
tes et Mekiiavec Ie

boulevard Takarli
Abderrazak.
Historiquement, ce lieu
6tait un des seuils de la
ville de Blida

Sa forme est rectangulaire
ou5

La Place

Ya khlef
Mustapha

Relation

avec le

b6ti :

indirecte

Sa forme est rectangulaire

al intra-muror

> Fonction d'origine : plac€

> Fonction actuelle : place

> Accessibilite: sur le boul
LarbiTbessi

I Mobiliers : banc; arbres,
i cadre batiautour Ia placr

trouve un centre comrIE
mosqu6e El Bader et de
l'habitation
-Gabarit de cadre beti : r

Placette
la libertd

Relation

avec le

bati :

relation
indirectePlacette 1"'

Novembre

El kawther I A la p6riph6rie sur le
I boulevard LarbiTbessi
lAc6t6del'ancienne
I porte B5b ElSebte --|--+ -----------t-

Placette 1er novembre I

> Fonction d'origine: c'est
occup6e par la mosqu6e
Ahmed el K6bir ) dans la

ottomane. -aprEs le s6isn

1825 elle a dte ddtruite.
> Fonction actuelle : pend.

colonisation elle est devt
place d'intersection des t

principaux qui relier les 4

importantes de la ville.
> Accessibilit6 : Elle est er

par des voies de 8m de h
limit6 par la rue DjoughL

> cadre betiautour la placr

b,timents de R+2 avec Rl

commerce et galeries et
habitations. Gabarit: r.

Placette 1er Novembre
Situd e l'intersection des

axes stru€turants :

Avenue Aichi abd el Alla

Et rue des Martyres

(

1

IMT !{

60/60
Surface : 3600m2

Dimensionnement

Relation

avec le

beti :

relation
indirecte

Sa forme est rectan8ulaire

Longueur:38m
LarSeur:30m
Surface:1140mr

Longueur | 50m
Largeur: 12m
Surface : 600 m2

I Placette la libert6
I Elle est appelde place

I Larbi Ben M'Hidi.
I Elle se trouve dans la

I panie ouest du centre-
lville

Longueur : 119m

Largeur:som

Surface:5950m'l

I

Relation
avec le

beti :

relation
indirecte

Sa forme est carrde



Ou placette Ben Mareh
Appartient ) la
mosqu6e- El Kawthar et
reste fortement b6e au

caractdre de cet
6quipement qui lui est
attenant.

Relation
avec le

bSti :

directe

lardir Patrice Lu,muba

sub
I

Jardin

Tissu colonial I ire
extension

Forme irr6guliEre

Sa forme est rectangu laire

Forme ir169u lidre

Surface : L470Om2

Surface : 15900m2

On remarque la disparition de placettes
publiques am6nag6es et l'existence des
espaces verts non valoris6 l'une est en
cour d'am6nagement

I

Longueur: 128m
Largeur : 60m
Su rface total :

7680m'z

Surface b6ti :

1980m2

Surface non b6ti :

5700m2

' place qui entourant l'eglise de la
ville i l'6poque coloniale.

l'ind6pendance l'69lise est
devenue mosqu6e < mosqude El

Kawther >

par des voies de 8m de largeur
et limit6e par la rue Djoughla

Relation

ind irecte

,



Systeme viaire Systeme parcellaire

e synchronique e de quatre tissus composant notre aire d'Ctude : tissu turque, tissu andalous, tissus intra-muros et tissus premier ext

ts positifs et les points ndgatifs de chaque tissu, comme le tableau suivant montre, afin de pouvoir int68rer convenablement le proiet

Tableau 24 | Synthise de l'analyse synchronique

Systame beti E spacc

6 Synthise de l'analyse synchronique

Points positits

Des voies bien hi6rarchisees: principales,
secondaires, tertiaires, impasses
Bonne accessibilitd

Vari6td dimensionnelle

Trame 16guliere trapezoidale
. Parcelle homogEne
. Parcellaire urbain de petite taille qui
a subi plusieurs transformations et
modification

Maison assure d'intimit6 (

. Mixitd fonctionnelle (habitat+

Commerce+ dquipement)

Pr6sence des
Situation stra
march6s
Les march€s sryrt
quadate de l'
quifonctionne
actuelle

Points n6gatifs

Manque de parking

Dominance des impasses

Les voies tertiaires sont itroites

Parcelle irrdguliare
Espace tras densifi6

Batien mauvais etat Absence d'espacE
placettes a l'in
ilots.

Points sitlfs
Bonne connexion entre les difirents
types des voies

Vari6td dimensionnelle

Trame r6guliCre
Parcelle reguliAre
Espace moyennement densif i6

Maison assure d'intimitd
Mixitd f onctionnelle (habitat -commerce

Pr6sence de la

l'intersection du

tekerli abdlera2ek et
structurant nord sJd
assure une bonne
de tissu avec l'

Points tifs
Construction en mauvais itat
FaCades avec des petltes ouverturesManque des voies mdcaniques

recondaires
L'absence de parkings et les aires de

stationnements.
Dominance des voles tertiaires

Parcelle agraire de petite taille
stagnde non dvolutive

Points tifs

Points tifs

Des voies bien hi6rarchiser : voies
prlncipales, secondaires, tertiaires
Varietd dimensionnelle des voies

Mixit6 f onctionnelle (habitat+
commerce+ equipement)
Habitat individuel (villa) et collectif RDC-

R+5

. Construction en moyen et bon 6tat

Trame r6guliAre
Occupation moyennement dense

Parcelle homogdne et regulidre
Parcellaire urbain de petite taille qui

a subi plusieurs transformation et
modification

Prdsence de places p(
On remarque que tes

publiques sont des es
planifi6s car elles se !
dans l'intersection
Bien am6nagdes {artx
bassin d'eau...)

- Manque de parking
- Mauvaise connexion des voies de

desserte e l'interieur des parcellaire

E
E

o pl.ce de
stetionnement

laces de stationnementCarte des

Points

Absence d'espace Yet
Absence de jardin
on ne les trouve pa: r

fonctionnelles car la,
la libertd est commc r

espace de transile rus
face y'a 2 arrats de br
la place de la du 1 er
novembre ou les et ar

vraiment fonctionnell
cause de la fonction d

qui l'entoure (cafes,

reStaurants

Absence de patio et de cour qui est un
systdme de ventilation naturelle

Mixite fonctionnelle (habitat+ commerce
+6quipement)
Habitat individuel (villa)et collectif RDC-

R+8

Construction en moyenne et bon 6tat
Presence de cour

Occupation moyennement dense
Parcelle homogdne et regulidre
Parcellaire urbain qui a subi plusieurs

transf ormations et modif ication

Varidte dimensionnelle des voies

Bonne accessibilitd

Points ifs
La disparition des iar(
valoris6s et placenes
(il y e un trand p.rc p

Park d€ sidi Yacoub n
,crrnc -trc&'n rt

Absence de patioManque des parkings et aire de

stationnement
Dominance des voies tertiaires
Mal hi6rarchisation des voies

Trame irrigulidre
. Parcelle non homogdne

I

I
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

3.1.5 Anolyse thimotique des exemples et progrommdtion

3.7.5.7 lntroduction
ll est n6cessaire d'6tudier et analyser des exemples des tours multifonctionnelles afin de comprendre quelle

est leur sp6cificit6 et quelles sont les fonctions sp6cifiques, et quelest le programme qualificatif et quantitatif

des tours multifonctionnelles. (National et international).

Exemple I

trayail

tisure 60: schaffiie l'^11f" 
*

Analyse des exempler

Synthise des

exemPles
Exemple 2

Environnement imm6diat Programmation

Programme

lesfagades Proiet architecturah

Aspect 6nerg6tique

53
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Analyse urbaine et projet architectural

,5,2 Exemple 7 : WASSIM TOWER (Notional)

uation :

OWER est une
'onctionnelle de
itie sur une
fonciare de 2 300
!re en son genre,
le quartier FlLALl,

aya de
e.

o

@uu'q"o" r,o,r-

o

o
o

o

Glo

ment imm6diat Limit6e au nord-est par un batiment d'habitation en RDC+14 etages, au sud-ouest par une polyclinique; au nord-ouest par une rue
universitaire NAHAS-NABIL et au sud-est par une voie urbaine et un jardin public. Cette situation lui donne une vue panoramique
depuis le premier niveau dans un contexte urbain, dont la vue, depuis la ligne de cr€te Ain El Bey, procure un nouveau look au qu
ville toute entidre.

e quantitatif et Le volume se compose d'un RDC+30 €tages 16partis comme suit :

--Socle d'activit6s: divisd en deuxjoints, l'un en cinq niveaux, et l'autre en six niveaux j

le premier dtant destin6 aux diffdrentes activitds commerciales et libdrales, telles que les
banques, les boutiques de luxe, garderie d'enfants, des bureaux et restaurant snack.
Le deuxiAme joint sera affect6 au parking i dtages d'une capacite de 120 voitures, sureleve
d'une salle de conf6rence au dernier niveau, la grande terrasse fleurie amdnagde pour le besoin
du restaurant snack.
-La partie centrale : composie de rdsidences de type haut standing du sixiame etage au vin8t-
huitiEme etage.

Les deux derniers 6tages seront affectds aux bureaux d'administration

-

k"

rque:

La Tour, couverte en grande partie par des panneaux solaires,
rdvEle une beautd architecturale rayonnante sur plusieurs

dimensions, son ouverture avec ses murs rideaux se distingue par
un rendement dnergdtique, une qualit6 d'air intdrieur, sa

performance en matidre d'environnement en respectant la

dimension bioclimatique tout cela lui vaut le mdrite du renom de

la perle constantinoise.
Elle dispose d'environ 4 500 m2 de surface vitree dont la moitid
sera destin6e aux panneaux solaires poly cristallins, permettant
une basse consommation dnergdtique.

Kabouche l'architecte concepteur du projet indique qu'il s'agira d'une tour qur sera ( verte ), mCme si c'est le bleu qua dominera, du fa

couleur des panneaux solaires photovoltaiques qui sont prdvus.

Les besoins de consommation en 6lectricit6, en chauffage, etc. de la tour sont congus selon la formule dite ( integree ,, c'est-e dlre lntr

murs du betiment faisant en sorte que les vitres feront egalement fonction de capteurs d'dnergie solaire.

Ce sera une tour multifonctionnelle, luxueuse et €lancie, qui sera bAtie sur un terrain de 2.100 mdtres carrds.

les Tours Patronnas

C'est un am6nagement, usage mixte,

. Des tours jumelles i quatre-vingt-huit dtages et contient 218 m0 Mdtres carres d'espace au sol a une ahitude de 452 matt

. Les deur tours sont reli6s par un po.lt du cH aur 6tate. q
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Analyse urbaine et projet architectural
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nent:
Les Tours de Patronnas sont strat6giquement situ6es dans le ( Triangle

d'Or D de Kuala Lumpur - un site central non seulement
geographiquement mais aussi symboliquement. De nombreuses

constructions qui ont rendu la r6gion trds Attrayante et qui

caractdrisent l'environnement des tours Patronnas (nombreux hdtels,

institutions financidres, sidges sociaux et b6timents commerciaux)

La conception pour les tours, prepar6s en avril 1991 ;

.z Deux grandes tours de bureau d'environ soixante ) quatre-vingts 6tages pour chacun et un hotel de congrds d deux tours
podium.

, Le podium 6tait destin6 i abriter les equipements de soutien, les grands magasins, Les zones de vente, les restaurants, I

des magasins, des restaurants, des cin6mas, une galerie d'art, une bibliothdque specialisee Et un centre interactif de dec
scientifique, ainsi qu'un parking souterrain de quatre 6tages pour 5 400 voitures.

> Cour d'eau ext6rieure et une interface avec les autoroutes adjacentes ou les lagunes

Les principaux objectifs du programme propos6s par le memoire etaient les suivants :

z -la creation d'un lieu que les gens peuvent identifier comme un lieu unique a la

Malaisie. Un 6lement symbolique;fonctionnel et attrayant au mCme temps.
i -lls devaient 6galement refl6ter la tradition architecturale de la grande islamique

Pays et le patrimoine culturel unique de la Malaisie
i -Pour cr6er un melange d'equipements et d'6quipements commercraux,

touristiques
r Pour d6velopper le projet de telle sorte que son integrit6 visuelle ne puisse pas

Ctre perturbee par Les batiments existants ou les constructions 6ventuelles
futures.

Pour faciliter la communication entre les diff6rentes installations, les bureaux, les grands

magasins, les zones commergantes et les zones de divertissement, avec des methodes de

pointe.

r Les rideaux en verre ont des parasols en acier inoxydable pour diffuser
Lumidre

o Ces ( murs tropicaux )) apportent une contribution positave de deux fagons :

lls minimisent la chaleur et l'6blouissement entrant dans le batiment, mais en m6me temps ils reflitent le jeu de la lumidre et l'oml

Les mat6riaux r6pondent efficacement aux exiBences fonctionnelles du projet et aux conditions locales.

Les structures des tours sont surtout en beton, ce qui est un mat6riau familier pour l€s entrepreneurs locaux et est deux fois plus b(

l'acier, ce qui rdduit la tendance d'un immeuble i se balancer dans le vent

analyse des exemples :

des tours (Wassim Tower et patrons Tower) les opportunit6s sont

ent symbolique; fonctionnel et attrayant au m6me temps

aux en verre ont des parasols en acier inoxydable pour diffuser Lumiere

rficie vitr6e importante dans les fagades dont la moiti6 sera destin6e aux panneaux solaires poly cristallins qui minimiser la consommatrr

e

nnement imm6diat de mixitd fonctaonnelle qui permet d'assurer l'homog6n6it6 fonctionnelle avec la tour multifonctionnelle
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

3.7.5.4 Projet
Nous avons choisi comme dquipement une tour multifonctionnelle. L'6quipement est choisi a partir de

l'analyse de la ville et plus pr6cis6ment li6 d irectement a u choix d u terra in Vue sa situation strat6gique (situ6

i l'intersection des axes structurants, ) l'angle du fragment) il est int6ressant de choisir un 6quipement

ddvelopp6 en hauteur pour qu'il soit un 6l6ment de repEre dans notre air d'dtude.

a. Choix de la multilonctionndliti
D'aprds une analyse s6quentielle des axes limitent le terrain :on a trouv6 qu'ils sont de nature

multifonctionnelle:l'existence des activitds diverses;sportive;commerciale, administrative et de des

activitds de loisir donc le choix du thEme se fait pour assurer l'homo96n6it6 fonctionnelle de l'environnement

imm6diat de notre terrain

Donc notre 6quipement sera un centre qui va a lors engendrer une va ria nte de fonctions ensuite des rdsidences

pour les visiteurs 6trangers.

b. Difinition du tout
Construction nettement plus haute que large, dominant un 6difice ou un ensemble architectural et ayant

diverses fonctions.

c. Apergu histotique des toursss

Les tours sont utilis6es depuis la p16histoire. Parmi les plus anciennes tours encore construites, se trouve des

tours fortification construite i l'6ge du fer (2 500 d 3 000 ans) que l'on trouve en grand nombre dans le Nord

de l'Ecosse et aux Orcades.

Dds la plus haute antiquit6, les Asiatiques, les Grecs, les Ph6niciens et les Etrusques 6rigeait des tours pour

fortifier les murailles de leurs villes et forteresses. Par exemple, des 6ldments de tour d'observation ont et6

trouv6s i Mogador datant du premier mill6naire avant notre dre, d'origine ph6nicienne ou carthaginoise. Les

romains utilisdrent des tours octogonales comme 6l{iments du palais tandis que les murs et

d'Aurdlien poss6daient des tours carr6es.

d. Diftnition de lo tout multilonctionnelle
Un dquipement en hauteur quia la capacit6 de fournir plusieurs fonctions et activit6s s6par6ment ou en meme

temps.

; Avantages de la tour multifonctionnelle :

Le pouvoir d'6voquer la rentabilisation de l'espace (rentabilisation foncidre et fonctionnelle),
La participation aux centralit6s urbaines (concentration d'activit6s, r6duction des d6placements

La symbolique et l'image qu'elle peut revetir ) l'endroit.
L'aspect multifonctionnel permet aussi d'int6grer des fonctions ) diff6rentes 6chelles (6chelle du
quartier,6chelle de la ville ...).

53 En ligne : https:/fr.wikipedia.org/wiki/Histoire-de-Tours

66



CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

3.7.5.5 Ptogromme surfdcique
Pour r6pondre ) l'exigence fonctionnelle du programme surfacique nous avons effectud une combinarson

entre diff6rents exemples analys6s et aussi avec le Neufert pour aboutir au programme surfacique prdsente

dans le tableau 25.

Tableau 27: P me surfaci ue

ACTIVITE Espace 5u rface

Activit6s
du socle

Transaction Espace commerce 1120 m')

Agences Bancaire 86 m'z

Voyage 120 m':

lmmobiliare 130 m'
Detente et loisir Cafeteria + restau rant 330 m']

M6diathEque 245 mr

Restaurant 200m
(AFFAIRES)+ GESTION ET

LOGISTIQUE

Bureaux Entreprises 550 m']

Activitis
de la tour

R6sidence Appartement F2

Simplex
Chambre 15 m'z

Cusne !2 ml
Chambre 25 m2

Sanitaire 10 m'z

Appartement F3

Duplex
Cu isine 12 nl
chambre 27 m2

Cu isine 72 mz

Sdjou r 32 m'1

Sanitaire 10 m2

Appartement F4

Duplex
Chambre 1

Chambre 2 15m2

Chambre 3 15 m'l

Cu isin e 17 m'|

s6jou r 39 m'z

Sanitaire 10 m':

Appartement F5

Simplex
Chambre 1 15 m2

Chambre 2 12 rn2

Chambre 3 13 m')

Chambre 4 24 mz

Cuisine 16 m2

Sdjour 40 m'
Sanitaire 10 m':
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CHAPITRE 03: Analyse urbaine et projet architectural

3.2 Partie ll : Projet architectural

3.2.7.7 tuisentotion du site :
Notre site d'intervention i une situation strat6gique au centre-ville

de blida i l'intersection des boulevards principaux:Boulevard

Larbi tbessi et Avenue Mahjoub Boualam, de forme rectangulaire,

avec une superficie de 2455m':.

3.2.7.2 Limites de site :

Notre site est limitd au :

. Nord West par avenue Larbitbessi

. Sud West piscine de Bab el sebt. Nord Est Avenue de Mahjoub Boualem

. Sud est la Daira de Blida et des constructions en
cours suite i la Daira

o

Figure 61: Situation d€ site dintervention
Fond : Gootle Earth

fiSure 62: Avenue MAHTOUB
BOUAI.EM

Source : Rapport de POS centre-ville

Figure 53: Limite de site
Source : POS centreville Blida

figure 6l: Avenue LARBI TB€SS|

Sourcc : Rappon de POS centre-ville

3.2.7.3 Choix de site :

Le choix de ce fragment a 6t6 essentiellement montr6 par les raisons suivantes

.:. Le fragment est accessible, traversd par des parcours principaux qui ont jou6 un r6le

important dans r6seau viaire de l'Aire d'6tude. (Avenue LARBI TEBESSI et avenue MAHJOUB

BOUALEM) qui assure une meilleure accessibilit6
.:. Le fragment est situ6 sur le noyau original et historique de la ville de Blida autour duquel se

sont ensuite greff6es toutes les extensions urbaines. Donc il y'a une typologie diverse de b6tis

qui nous donne une richesse architecturale pour le traitement et la conception de notre
proiet.

a Notre site est entourd par des 6quipent de fonctions d6f6rentes qui confirme la mixit6

fonctionnelle de l'environnement imm6diat qu'on a trouv6 aussi daprEs l'analyse

s6quentielle de boulevard l'Arbitbessi qui limite le terrain. Qui nous permet de construire un

68
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

projet de caractdre multifonctionnelle homogdne avec l'environnement imm6diat, cette

derniare qui est reprdsent6 par la figure suivante:

Fiture 65:vus au-dessus de

Figure 67:habitats individuels

Source : toode earth

Figure 72: la daira de certre-ville
blida

Source : Soogle earth

Figure 69:CEM Takerli

Source : google earth

Figure 68: site d'irtervention

source : google

Figure 71:la placette de bab sebt

Sourc€ : google earth

Figure 70:morqu66 el Badr

Source : toogle earth

N

l

t{tt
.{I

immfoiat

par autarr

Figure 65:vus au-dessus de la
piscine et le stade de bab sebt

Source : google earth
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

3.2.2 ldde de prcjet

D'apres les analyses faites et expliqu6s d6ji dans la premiire partie de ce chapitre, nous avons obtenu les

recommandations suivantes pour la conception de notre projet:

3.2,2.7 Recommdndotions du projet d'oprds I'onolyse bioclimotique et lo toble de

MAHONEY

3.2.2.2 Recommdndotions du proiet {opris tes simuldtions avec logiciel Pldiade et Alcyone

La p6riode froide c'est la p6riode

dominante durant l'ann6e qui nous

exige de baser sur le chauffage de la
conception.

Espacements entre
batiments:plan
compact

Conception du
projet

Plan de masse : Batiments
orient6s pour suivent un
axe longitudinal est-ouest
afin de diminuer
l'exposition au soleil

Dimensions des ouvertures ;

crandes 40 a 80% des fagades nord
et sud.

Batiment orient6 sudLe polystyrine
extrude e =2 cm

Conceptaon du projet

Bdton cellulaire pour
les murs extdrieurs et
brique pour les murs
intdaieurs

Betiment
compact

10

Simplevitrage: U =1.1
Taux de virage 10%



CHAPITRE 03: Analyse urbaine et projet architectural

3.2,2.3 Recommondotions du prcjet {oprds l'onalyse des exemples

3.2.1 Genise de lo forme

3,2.3.7 Premierc dtope
Construire un socle rectangulaire prend la surface totale de l'assiette du terrain assurant l'alignement du socle

avec les limites du terrain et la cr6ation des accds m6canique et pi6tonne pour le socle.

Fiture 73: AccEs m6canique et pi6tonne
du socle

Source : auteur

Figure 7l: Socle du projet (atrgncment avec les
limites du t€rainl

Source : auteul

3.2.3.2 Deuxiame 6tope :

Fixer la tour au milieu du socle pour qu'elle soit un 6l6ment central organise les autres fonctions du centre

tout auteur.

Figure 75: positionner la tour au centre du sode
Sourc€ : auteur

3.2.3.3 Troisidme itape :

Former une ouverture courbe pour marque une entrde attractive par contraste avec l'alignement

Conception du projet

L'environnement
immddiat de mixit6
fonctjonnelle qui permet
d'assurer l'homog6n6itd
fonctionnelle avec la tour
multifonctionnelle.

Les activitis commerciales et
liberales et le parking situ6 en
bas de la tour dans le socle
de six 6tages et la tour
r6serv6 aux appartements.

7J,
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

.{

Figure 75: Soustraction d'une partie pour marquer l'entrde
Source : auteur

Figure 77: So{le avec ouverture d'entri
Source : auteur

3.2.3.4 Quotriame itdpe :
Pour garder la continuitd de la placette de libert6s situe prEs de notre projet on a cr66 la toiture de RDC sous

forme de gradins orient6 vers le c6t6 de la placette de la libert6.

Et on a ajout6 un 1 er 6tage avec une facade principale de forme courb6 homogine avec l'entr6e ; comporte

des activit6s qui valorise la terrasse de l'6tage quand peut l'acc6der aussi par les gradins

Figure 79: Situatioo du terrain par

rapport la placette d€ Libert6

source: rapport de pot modifier
par auteur

Figure 78: la forme avec toiture de
ROC en gradin

Souace : auteur

3.2.3.5 Cinquiime dtape :

On a suivi les rayons du cercle de 1 er 6tage pour dilimiter la forme et L'assiette du tour Selon la surface

qu'on a besoin.

Figure 80: M6thode de d6limitation d'enveloppe
ext6rieure du tour

Source : auteur

-p'

.!,a

I

Figure 8l: Forme volumdtrique finale de la tour
Source : auteur
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CHAPITRE 03: Analyse urbaine et projet architectural

Donc on obtient cette volum6trie finale avant traitement de la faEade assurant une continuitd horizontale
(l'alignement avec la rue et les projets existants) et continuit6 verticale (la hauteur remarquableldu tour pour

mette en valeur la volum6trie de projet.

al

,

\-
0d
t<
5

t
Figure 82: Vue sur le c6ta nor4€st

Source auteur

I

Figure 83: vue l'entr6e du proiet

Source auteur

I

FiSure 84: vue rur le c6td sud-est

Source auteur
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

3.2.4 Orgonisdtion spotiole

3.2.4,7 Progromme qualitotif

Legende:

f escace num,oe

f csoacc e ors,r

es9ace de staroiriemenl

atd€r cle marntaeme

esPace commerclal

espee a.tnrnErarn
"tr"

\,-il.,J

N

Le

socle

N

Plan RDC
V

RDC :

Grand espace commercial
Agence bancaire
Agence immobilidre
Agence de voyage
Atelier de maintenance
Sanitaire

N

Pbn R+l a

!
!

a
o ir a

+ VI
+ r

1 er 6tage
Grand espace r6serv6 aux bureaux
Salle de sport
Salon de the
Restaurant

Sanitaire
Terrasse accessible

I
I

La tour C'est la partie rdsidentielle comporte appartements de F2 jusqu'; F5, varie entre simplex et duplex
ll est composd de ll dtages : loetages des appartements, 5 6tages diff6rents quise r6pEte.

Appartement F2 simplex + F3 duplex

. RDC -.-)
it,:,, s1 tLr! '
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CHAPITRE 03: Analyse urbaine et projet architectural

Appartement F3 et F4 duplex

Appartement F5 Le 11"'dtage reservd au restaurant et une

terrasse accessible

!"+,,"*ou,
I*pu,..,"o.
I*-*.,,

. salon s€lon

N

o-

ch4

l,scur

tenasse accessible Ar

o

RDC etage
f,1

E
E

'ch3 *nltv h2

_:it.f'
N

o I
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3.2.5 Conception structurelle

Notre site se situe dans la ville de Blida c'est une ville d'aprEs le rEglement parasismique alg6rien (RPA99

Version 2013) class6 en zone ll b

Basant sur Ca nous avons utilis6 un systEme poteau poutre contrevent6 par des voiles, la section de poteau

divers entre 4O/4O el 60/60 d6pend de la d6cente de charge, varie aussi entre section rectangulaire et

circulaire dans les grands espaces ou il faut 6viter les angles aigus des poteaux rectangulaires.

NB : dans notres structure on n'a pas utilisd les joints de rupture entre la structure du tour et la structure du

socle pour des raisons de conception architecturale, en remplagant les joints par une 6tude thermique de

dilatation de mat6riaux afin de redimensionner les retomb6s de poutre.

La structure est v6rifi6e avec l'ing6nieur en g6nie civil Mr. KHALADI (enseignant en d6partement gdnie civil

Universit6 de M6d6a).

3.2.6 ldie de fogodes

Le principe g6n6ral exprim6 dans les fagades de notre projet, est un principe purement de modernit6, bas6

sur une expression i la subordination de la forme au pr6dicat fonctionnel oi le besoin humain est la base de

la forme sp6cifique donn6 i notre construction, assurant la rationalit6 dans la recherche d'esth6tiques

nouvelle.

Fagade principale: La faCade principale est conceptualis6e avec des grandes baies:

o Dans le socle les grandes baies a principe horizontal r6p6titif avec des grandes bandes pleines selon

les besoins d'6clairage, et d'un autre cot6 pour valoriser l'hori2ontalit6 du socle.
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Aussi on a ajout6 un 6cosystEme vertical (Un mur v6gdtal), qui couvre une partie de la faCade principale comme

un isolant thermique et 6l6ment d6coratif

CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

Dans la tour les baies vitrds devenus des fagades rideau traite sous forme de panneaux ddvelopp6s en

hauteur pour valoriser la verticalitd du tour, les murs rideau est plac6 ou il est necessaire de maximiser

l'6clairage dans les espaces orient6 nord; par contre ou il s'agit de fermer on utilise une sorte de

plaquage restant dans le mCme traitement mais a base de fonctionnement int6rieur.

I

Figure 85: Falade principale
(source auteur)

Fagades lat6rales et post6rieurs

Le principe et d'ouvrir selon le besoin aussi avec un traitement des surfaces vitres qui \ralorise la verticalitd,

pour le plein on utilise le plaquage ou le mur tram6 (le b6ton utilis6 comme une expression architecturale et

pas seulement comme structure utilitaire cach6).

!--..
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-Figure 87: Fagade post6rieure
Source auteur

Figure 86: Fagade lat6rale
Source auteur
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CHAPITRE 03 : Analyse urbaine et projet architectural

3.3 Partie lll : Simulation du projet

1.1.7 Protocole de simulotion

Pour avoir une bonne performance de notre projet nous avons effectue une simulation de 5'-" 6tage au niveau

de la (surface 450 m'.). Le logiciel utilis6 pour r6aliser cette 6tude est PLEIADES+COMFIE et ALCYONE.

--a tztl

.,'i-

.' 1a

-j:

Figure 88: Plan du 5h lappartemer Fs) €tage
Source : Auteur

Le sc6nario utilise pour la simulation thermique dynamique de notre projet par logiciel pl6iade+comfie est

. Scenario des consignes de temp6rature ('C) (chauffage 19'C; climatisation 27'C).

. Scenario d'occupation (%d'occupation) :famille de cinq personnes.

ParamAtre Mat€riaux Fenatre Taux vitrage Compacit6

Meilleurs 16sultats
obtenus i partir de la
simulation dynamique

B6ton cellulaire avec

R=3.22 +polystyrEne

extrudd

Sud
Double

vitrage:U=1.1
70% 0.35

La simulation est faite pour les deux zones (la zone chauff6e et la zone non chauff6). Le tableau suivant

repr6sente la r6partition des zones:

Les zones (Chauff6es et climatis6) Chambre 1+ Chambre 2+ Chambre 3 +Chambre 4+s6jour+cuisine

Les zones (Non chauff6es, non

climatis6)

Circulation verticale +circulation horizontal les sanitaires
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Le tableau suivant illustre les meilleurs paramdtres qu'on a obtenu lors de l'6laboration de notre 6tat des
savoirs:

Orientation
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3.3.2 Corodiristique de lo composition des ploncher, parois

Les figures suivantes illustre l'ensemble des caract6ristiques de paroi int6rieures, ext6rieurs et plancher, qui

composent le plan qu'on va simuler par la suite.

Cdd,ridrr'' d.la c.Tcrin C!..raftrirE dG h coT6ti't

Nom

Compl6menl

Ongine

Nom

Compl6ment

Origrne

-l* u*l ; l Enabr,
t5
1m

l

130 176

0.36

0.16

0.m

0!l
2X)
083

Edd d*,. t,t Ti.o lls
&irt dar. d.10 crn E 100 59

10 t5

0.35

0.18

0.3511

.tz\ $

Nom
Cornpl6rnent
O rig ine

0tB
DZ
003

Endrl pt*.
8a6 c!U-e lm

H

ti

T t) 2l

Figure 90 : Paroi ext6rieure
Source : Loticiel pleade+comfie2.3

Caracl6riEriques de la compoririorr

32 fiai,,

Figure 89 : Paroi irlt6rieqr
Soutce : Logiciel Pleade+comfie2.3

lPl. courant en hourdis

Exr6rieu,Pl.coplatrc BA 1 3
Hourdis de l2 En beton
B6ton lou,d
Mortiel
Carrelage

E
E
M
M
M

1.3
12.O
40
5.O
1.O

1()
156
92
'| oo
23

o,32
1.O9
175
1.15
1 .70

o.04
o.11
o.02
o.04
o.01

T,]tal 341 B2? lnt€rae.r.

Figure 91: Composarlts du plancher

Sour.e : Logiciel pleadelcomfie2.3

3.3.3 Risurtats de la simulation

Les besoins annuels du b6timent pour la zone 02 (chauff6e) sont de 14076 KWh, ceux-ci seront divis6s par la

surface de l'6tage qui est de 460m'z pour obtenir un IPE de 30.6 KWh/m'z/an.

A la fin de la simulation nous somme arriver selon l'6tiquette europ6enne ) se positionner dans la classe A avec

un IPE =30.6 kWh/m2/an D'autres consommations journalieres peuvent s'additionner mais ne devraient pas

d6passer le cap de 50 kWh/m'z/an, de ce fait, on d6duira que notre objectif principal a 6te atteint et nous

pouvons donc certifier notre batiment i basse consommation 6nerg6tique.

T
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20

T k F
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Les zones Besoins

chauf{age

IPE Besoin

climatisation

IPE Total
(rPE)

zone 1: chambre l+chambre

2+chambre3+chambre4+s6iour+

cuisine

13582 kwh 29.5

kwh/mr
494 kWh

Zone 2 : Circulation verticale

+circulation horizontal les

sanitaires

0 kwh 0 kwh/m'l 0 kwh 0 kWh/m' 0 kwh/m'l

Le tableau suivant r6sume les resultats de simulation dinamique faite pour le plan de 5 eme 6tage

Tableau 28: Risuhat de sirnulation de plan 5 -ime

Figure 92 : la classe €nerS6tique de notre dquipement
source : Logiciel +PlEiade +comfie2.3

Figure 93: Classe 6nertatique de note proret
Source : Auteur
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CONCLUSION GENERALE

Pour conclure cette recherche il est essentiel d'avoir une vision gendrale sur le travail effectue au courant de

l'ann6e depuis !a mention de la notion d'architecture bioclimatique et efficacitd 6nerg6tique qui sont des

su.iets et des probl6matiques mis en avant de nos jours, et sont devenus un fait divers du quotidien.

Nous avons ete en mesure d'atteindre notre objectif qui est une tour qui va engendrer une variante de

fonctions ensuite des r6sidences pour les visiteurs 6trangers d'une part et qui valorise la conception

6cologique bas6 sur des calculs des diff6rents indicateurs de l'efficience 6nergdtique, d'autre part.

Commeneant par une analyse param6trique i l'dchelle architecturale afin d'effectuer les paramdtres passifs

qui influencent sur la consommation 6nerg6tique, suivi par des simulations de quelques paramdtres choisis

que leur effet nous parait important sur le besoin en 6nergie. Cette partie nous a permis de d6duire que la

consommation d'dnergie est influencde principalement par l'enveloppe du batiment qui un taux de r6duction

trds important suivi par la compacit6, puis viendra le volume passii type de vitrage; taux de vitrage,

orientation et, finalement, le prospect.

Ensuite nous avons effectu6 une approche typo morphologique afin de ressortir les probldmes de la ville de

Blida et savoir reconstituer et projeter les projets architecturaux A partir de la forme existante, suivie par une

analyse bioclimatique pour comprendre le climat et son impact sur la conception architecturale et son impact

aussi sur le confort thermique et les diminutions de la consommation 6nerg6tique.

En ce thEme on a effectud des recherches th6matiques et des dtudes d'exemples concernant les tours

multifonctionnelles qui nous ont orient6es vers les caractdristiques, les fonctions d'une tour
multifonctionnelle. A cette d6marche s'ajoute une phase op6rationnelle qui est la r6ponse aux problematiques

posdes dans le chapitre introductif et les recommandations retenus du chapitre 6tat de savoir et qui nous

guide a une conception d'une tour m u ltifonction nelle comme un outil d'aide ) la conception pour la maitrise

de l'6nergie en milieu urbain visant ) guider la planification urbaine locale en ajoutant un apport aux

instruments actuels pour am6liorer l'6tat critique de l'environnement par une meilleure maitrise de l'energie

Nous esp6rons que ce modeste travail aura contribu6 a l'6laboration d'une nouvelle vision qui am6liorera

l'image de li de Ia ville de Blida.
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ANNEXE 1 : Tab|es de MAHONNEY de BI.IDA
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Table 1: temp€ratures Blida
Source auteur

Table 2: humiditd relative; Blida

Source : auteur
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Recommandations de la table de MAHONEY

H1
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Table 4: Table des indicateurs
Source : auteur

Total

Circulrtion d'.i.

Circulation d'air inutile

Dimen3ion3 dai ouvertures

Grands 40 a 80% des fagades nord et sud

lntermediaires 20 i 35% de la surface des murs

H1 Ventilation essentielle 0172

H2 Ventilation ddsirdble 0112

H3 Protection pluie o/ 12

Al lnertie thermique 721t2

A2 Dormir dehors 71/12

A3 Saison froide 4 /12

N2 H3 A1 A2 A3

0-5
Batiments e simple orientation disposition
permettant une circulation d'air permanente.

BAtiments A double orientation permettant une
circulation d'air intermittente.

Moyennes 25 i 40% de la surface des murs

2 -5
6 -10

0-3
Petites 15 A 25% de la surface des murs

Moyennes 25 i 40% de Ia surface des murs

Phn de ma$e

H1 H2 H3 A1 A2 A3

Batiments orient6s pour suivent un
axe longitudinal est-ouest afin de
diminuer l'exposition au so leil.

Plan co mpacts avec cours
int6rieures.

E3pacements entra bitiments
Grands espacements pour favoriser
la p6n6tration du vent.

l10u
t2

Comme ci-dessus mais avec
protection contre vent chaudfroid

2-to

Plan co mpa cts

T

tl l
II

r-12 | i

-----+-----l

1ou2 l2 ou12

I

lolILo
ou 72 r-t2

11 ou
12 4-12

L

o10

11 ou
12 io-4

o- 1

6-72

o Ooul



\!A,JA

lli--.Jl fi4.aJl -rel9i C. arjll frl '-Jl e6ai .i dr.:+" J.ii 4ilr2Jl fu;'i-l 5.L|SJ iJJL.- a*-u.! ri-Uld r:r.. JlLl \,
& \.e {^rr;Jl d-:rJJl L. e A ,S-,a- i$ +zl$rJ ollJt 6. aca; &}.-}. jji+ tr^i +rt /. .. 6lUJl (j

69all LLtu ;!e .}AJl Lrr .r9 ,a.9U,Jl_.,cL- u-Li slr;.ll.6jl ar".h*Jl a+dl a-" i!)oJU- Jel>i C!./.el e..4,! J-j J-.6 !\.tl
.t(+,tj rFi O. L,t.bltj

a-aU2JIJy{j-r slrot"t-.tl;L:i-".1-iO.4rri"rJur ,5j+Jl "!rlJE g+,;-!t.l"lr s,USi",b/ 
"L.jl 

rja 7s-s.U--S €
,lrBJj q! k lr-*r-l JFj c)",J9'lfl 4^^i!. ". le ;:'.i,:6pil ,j

.aiUaJlJ alrJl .jl Jl LKrl O- a-ilJl CJLj sJl 66t .Jr 5lJL (.t j.r)Jt ejy;Lr. g-.aJt C,l5 J, Unn .j JYr)t s,e.,

..alt.Ljl 6,U5.4e., +! tJ4Jl !J)lr.l,Jl .1.lJi-..J| fraF:Jl . ltLJlluij-.1 5rU6:4>li,iLJl cJl.SJl

R6sum6

Dans le cadre de notre travail du master architecture et efficience dnerg6tique .nous nous somme interessd i
concevoir un dquipement dcologique avec les rdgles de la conception durable dans des zones semi arides

,nous avons effectu6 une vari6t6 d'analyses morphologiques d'un ensemble urbain en centre-ancien de la ville

de Blida .de ce fait,on a proposd une analyse comparative des tissus urbains existants de la ville sur la base

de critdres 6nergetiques en faisant ressortier ses atouts et ses faiblesses afin de les am6liorer.

Ensuite, nous avons consacr6 le sujet de ce travail au thdme d'efficacit6 6nerg6tique, en effectuant des

recherches param6triques afin de savoir l'impact des parametres sur la consommation d'6nergie dans le

batiment.et les classer par importance d'influence, pour pouvoir les adapter dans notre intervention.

Enfin, Nous avons v6rifi6 les rdsultats de notre intervention i mettre l'importance sur un outil de simulation

thermique dynamique, qui traitent du rapport entre forme urbaine, climat et dnergie.

Mots cl6s : efficience dnerg6tique, conception durable, analyse typo- morphologique, efficacit6 dnerg6trque.

Abstract

As part of our work on master architecture and energy efficiency, we are interested in designing ecological

equipment with the rules of sustainable design in semi-arid zones. We carried out a variety of morphological

analyzes of an urban set in the ancient city center of Blida. As a result, a comparative analysis of the city's

existing urban fabrics was proposed based on energy criteria, highlighting its strengths and weaknesses in

order to improve them

Then, we devoted the subject of this work to the topic of energy efficiency, by carrying out pa ra metric research

in order to know the impact of the parameters on the energy consum ption in the building. Able to adapt them

in our intervention

Finally, we verified the results of our intervention to put importance on a dynamic thermal simulation tool,

which deal with the relationship between urban form, climate and energy

Keywords: energy efficiency, sustainable design, typo-morphologica I analysis.


