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( Nous ne pouvons risoudre les problimes de notre existence uniquement par la criation de

quanfifts illimities d'dnergie, bien que cela soit fort utile pour nous libdrer de la fatigue et du

besoin, mais en faisant un usage corwenable des ressources tt

Albert. HINI(ELBEIN (la source d'6nergie) p'7
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R6sum6:

La probl6matique des espaces publics renvoie aujourd'hui d des questions rdcurrentes

dans les diff6rents domaines tel que l'urbanisme, I'architecture ou encore la sociologie.

La place publique est sans auctur doute I'un des espaces publics primordiaux d'une ville,

en particulier les grandes places du centre-ville. Celles-ci sont des neuds, des vides qui servent

de reptsre dans la trame urbaine. Ainsi, la place publique est avant tout un espace gdographique,

avec sa forme et son architecture, tout en 6tant un lieu porteur de signes culturels et sociaux.

De plus, elle est souvent un lieu symbolique de la ville, car elle fait partie de son identit6

et peut, e ce titre, devenir une image relais de la ville, v6hicul6e par le biais du tourisme' La
place publique est donc un 616ment majeur de la ville, autant du point de vue urbanistique que

symbolique. Elle peut €tre dtudide dans divers domaines tels que l'architecture, le patrimoine

et le tourisme, ou encore l'histoire.

Dans le cadre de ce travail, nous allons 6tudier la place du ler Mai en tenant compte de

son histoire, ainsi que de ses caract6ristiques architecturales, de son am6nagement, mais

6galement de leurs fonctions et de I'usage qu'en fait la population.



Abstract:

The problematic ofpublic spaces reflects recurrent questions in different fields nowadays,

such as town planning, architecture and sociology.

Undoubtedly, the public square is one of the primordial public spaces in a city, in
particular the largest places in downtown. These are nodes, empty areas that serve as an urban

fabric reference. In the same way, the public square is primarily a geographical space, with its
shape and architecture, by being a cultural and social signs represented.

In addition, often it reveals a symbolic spot for the city, considering the fact that it is a
paar of his identity and this way it may become a relay image of the city, conveyed tlrough
tourism. This, the public square is a major component of the city, either through an urbanistic

or symbolic view. It can be studied in several fields such as architecture, heritage and tourism,

or history.

As a part of this work, we will study on the May lst locus, taking in consideration its

history, its architectural features and its development as well, but also its value within a
population.
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Master 2 Introductif Hotel urbain HPE (Haute ue) au ld MaiAlger

I.1. Pr6sentation du master AEf,

Les productions architecturale et urbaine ne sont pas i l'abri des mulations societales. des

nansitions conceptuelles, ou des contraintes conjoncturelles. Elles en sont meme I'expression

spatiale privil6gi6e et le langage tangible afftrm€' C'est pourquoi' en tant que professionnels du

bdtiment, ceci devrait nous questionner continuellement sur les motivations conscientes et les

approches savantes qui dictent et structurent nos actes de concevoir et d'am6nager chez nous,

architectes et urbanistes, loin de toute r6f6rence g6ndrique, r6currence mimdtique, ou pretention

d une quelconque natrre architecturologiquel abstraite intrinsdque au batiment. La

contextualisation spatio-temporelle devient donc un enjeu majeur dans toute conception ou

am6nagement, c'est pourquoi la compr6hension de ce contexte, dans toutes ses dimensions, est

le gage d'une int6gation coh6rente et harmonieuse.

Le souci majeur de la spatialitd est la contextualisation. Celle-ci va au-dela de la
gdographie au sens large du terme, comprenant la gdomorphologie, le climat, ainsi que

diff6rentes dchelles qui vont du global au local, et du territorial i I'architectural, pass.urt par

l'urbain, et aux diff6rents cadres qui regissent l'espace physique : politique, dconomique,

environnemental, social, ... ; la spatialit6 s'int6resse 6galement au paysage et son apprdhension

cognitive, ainsi qu'aux dimensions identitaire et culturel, et leurs implications symbolique et

fonctionnelle, mais aussi au < lieu ) et son caractdrc phdnom6nologique, et ses identifiants :

morphologique, typologique et topologique2 . Cette panoplie de pr6occupations diffdrentes et

disparates 6largit le sens de l'espace physique, et confdre i la spatialitd toute son expression

exhaustive et holistique.

La temporalit6 quant i elle, s'interroge sur le commencement avant de se questionner sur

l'6tat des lieux ou le devenir, et sur les processus et mdcanismes de changement et de mutation

avant de s'int6resser i la chronologie ; ce qui permet indvitablement de ddfinir les 6l6ments de

permanence et les variables, et de comprendre et relativiser les iddologies, les tendances et les

modes, au-deli de l'usuel et du frdquent, afin de se positionner pr6alablement dans une

prospective de vision et d'anticipation, et dans une perspective de continuitd ou de rupture. Une

r6flexion cruciale qui refldte I'immensitd des enjeux, tant que les consfuuences des actes urbain

et architectural se heurtent au ddterminisme de l'irr6versibilit6, en subsistant souvent au-deli
de l' existence humaine.

C'est dans cette optique que le master ( Architecture et Efficience Energ6tique > tente de

positionner le processus de conception architecturale au croisement de deux grands axes de

r6flexion ayant des prdoccupations diffErentes :

Le premier est urbain, et tente d6finir les logiques de composition spatiale d partir du
territoire jusqu'd la parcelle, en faisant de la ville une toile de fond conceptuelle, et centre de

convergence factuel d'une grande partie des prdoccupations spatiales. Les probl6matiques de

la ville du XXIe sidcle, telles que : l'6talement urbain, la centralitd, la mdhopolisation, les
friches urbaines et industrielles, le transport, le littoral, la p6riphdrie, les espaces urbains, ...

I Terminologie de P. Boudon (1971) < Sur l'espace architectural >.
2 Concepts de C. Norberg-Schulz (1981) < Genius Loci >.

1



Master 2 : Chapitre lnEoductif Hdtel urbain HPE (Haute performance dnergdtique) au i" Mai-Alger

sont ainsi remises au d6bat, oir nous nous questionnons sul l'expression morphologique des

villes, et des gandes mutations historiques qui en 6taient A l'origine.

Le deuxidme est dcologique, motiv6 par des pr6occupations d'dcologie urbaine, de

durabilitd, et d'efficacit6 6nerg6tique, qui trouvent enticremenl leur place avec la concentration

des activit6s polluantes que l'on observe d travers les villes aujourd'hui, et la hausse

exponentielle de leurs factures de consommation 6nergdtique, au-deld de leur capacite de

production, et des ressources de la plandte. Ceci dewait inciter les architectes et les urbanistes

d revoir leur fagon de penser les villes et l'ensemble de ses composantes, et adopter une

approche parfaitement 6cologique et < climatique >.

Le mot ( climatique ) ici n'est pas une simple adjectivation du climat stricto sensu, mais

fait plut6t rdf6rence d une manidre de penser le bitiment, de fagon d rdduire les contraintes

climatiques d'une part, et d'optimiser leurs avantages d'une autre Part, afin d'assurer un confort

et un bien-6tre convenables. Une approche instinctive qui relevait autrefois du simple bon sens,

ir une 6poque oir cette composition avec le climat n'6tait parflois pas un simple souci de confort,

mais un d6fi d'existence, face d ce que l'on pourrait qualifier de < ddterminisme climatique >,

qui dictait indvitablement cette tendance d'adaptation au climat.

Aujourd'hui, on ne parle plus d'une seule et unique approche climatique, mais d'une

multitude d'approches, qui se sont d6velopp,6es sous I'impulsion des conjonctures 6conomiques

de I'aprds seconde guerre mondiale, or) la d6pendance aux 6nergies est devenue telle, qu'un

simple incident, de quelque nature qu'il soit (politique, dconomique, social, ..') pouvait

perturber substantiellement le bien-6tre des m6nages. Ceci a suscit6 certaines initiatives de

retour vers le savoir-faire climatique vernaculaire anceshal, en le dotant d'une coloration

scientifique et moderne, et cela a fini par donner naissance d I'architecture < solaire > qui s'est

prolif6r6e gd et lir durant les anndes 60" et 70", afin de r6duire le recours au chauffage en hiver,

et d la climatisation en Et6, mais aussi d l'dclairage artificiel diume. Les chocs pdtroliers des

ann6es 80" ont contribu6 au ddveloppement d'une architecture dite < bioclimatique >, qui a

tentd d'int€grer d'autres facteurs climatiques en plus de I'ensoleillement (vent, pr6cipitations,

humidit6...) dans le processus de conception, tout en les conjuguant avec les caractdristiques

climatiques ddmonhdes de certains mat6riaux naturels ou < bio >, afin d'assurer plus

d'autonomie aux batiments avec un meilleur confort'

Les anndes 90" ont connu l'apparition d'une diversit6 d'approches acad6miques, afin

d,6tendre la rdflexion au-deli de I'enveloppe du betiment pour toucher d l'urbain, par la prise

de conscience de certains phdnomdnes inh6rents d la ville d'un cdtd (ICU, effet venturi, SMOG,

n6bulosit6...), et le ddveloppement de certaines notions opdrationnelles qui en ont d6coul6 d'un

autre c6t6, et ceci a donn6 naissances aux approches dites < multicritdres >. L'avdnement du

ddveloppement durable a promu l'architecture climatique i l'6chelle mondiale, en f int6grant d

une nouvelle vision du monde, qui comprend, entre autres, I'appr6hension de l'architecture en

tant que produit socio-culturel, dconomique et environnemental, qui ddpend d'une rdalit6

technologique, et qui ne doit plus 6tre ddsormais op6r6 par instinct viscdral, mais pens6 comme

acte intentionnel, en instaurant certaines valeurs telle que < produire local >, ou encore < dquit6

intergdndrationnelle >. Ceci a donaC naissance i l'architecture < durable >, en ce d6but de XXIe

2



Master 2 : Chapitre lntroductif H0tel urbain HPE (Haute energdti que) au l* Mai'Alger

siecle, qui a tent€ de concilier ( modemite ) et ( authenticite ), en encoulageant de tirer profit

de l'une comme de I'autre'

Le d6nominateur commun de l,ensemble de ces approches est de r6duire la consommation

d,6nergied,unepart,etd,optimisersonutilisationd,uneautrepart,oul.(efficacitdenergdtique
> 6merge en tant que maitre-mot incontoumable' dans liacte de concevoir et d'habiter

aujourd'hui.

Sil,adoptiondecetter6flexiondemeureencore(volontariste>enAlg6rieaujourd,hui'
malgrd toutes les intentions uf'"iet' d travers diff6rents pro{amm:: 

'Tl:t-Tt:r1ltl*"
de mesures d'encouragement et d'accompagnement mis en place ; il ne reste pas moms que

l,on va droit verc une opposabilit6 indvitable sous I'imperatif majeur d'un avenir 6nerg6tique

incertain dans le monde, sous l'impulsion de laquelle la strategie 6nerg6tique de I'Alg€rie tend

d6jd i une transition 6nerg6tique du modele classique basd sur les hydrocarbures' vels un

moddle durable qui fait appel aux dnergies vertes et renouvelables, ori l'optimisation de la

consommation est le seul garant de sa rdussite.

C'est pourquoi le master < architecture et effrcience 6nergdtique > vise d'ores et ddja d

outiller les architectes et les chercheurs, de tous les 6ldments m6thodiques, aussi bien thdoriques

que pratiques, afin d'accompagner techniquement et scientifiquement cette transition

inexorable, en les mettant au diapason des tendances universelles en matidre de maitrise

d'dnergie dans le bitiment, of des recherches adaptdes au contexte algdrien serviraient de

garde-fous, qui entraineront ddciddment une mutation significative en matidre de conceptions

architecturale et urbaine. Si l'approche projetuelle sert toujours d'identifiant disciplinaire,

I'architecte se touvera dans l'obligation de se doter de nouvelles compdtences, qui vont dans

le sens de la pluridisciplinaritd, pour rdpondre eflicacement aux besoins d'aujourd'hui' et

anticiper lucidement les d6fis de demain.

Mr. Meskine.H
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I.2.Introduction g6n6rale

Lavilleatoujourseusonidentitdetsapersonnalit6quiserefldtentparses6difices,ses
*p*;; ;;; ;.biti.6. U"" iri.r""ti* forte est faite entre la ville. et tous ce qui la composent'

notamment les places publiques oJla majorite des dchanges urbains manifestent. Les relations

urbaines s,expriment a trav".r;. ;;id;; sociales, et leur inscription spatiale dans la v.ille.

Le contexte urbain cred par une place doit 6tre appr6ci6 p*.. qu'il .tt facteur explicatif

du fonctionnement de la pd; ;# la ville ot eile s'inscrit. Ces fonctionnements ont

principalement r6v6l6 a traverlier;;g; prbli"r.particuliers et les activit6s qui se ddroulent.

Ces demidres do*"n, nuirr*.. i une-morphologii urbaine sp6cifiq,e de la ville' Le contexte

rit"ln 
"tragp*aant 

des choix d'amdnagement de la place et ce qui I'entoure'

A l'image de toutes les villes alg6riennes, la ville d'Alger vit le. probldme de

l,am6nagement dis places publiques, elle est confront6e dans la majoritd du temps d

i'"ppr"p?"ti." inaddquate d"'"". 
"spaces. 

Cette demidre les soumet d la ddgradation d'ot la

iuia"*'au paysage urbain. Devant ce probldme notre travail consiste i une r6flexion pour

valoriser, u-efioi.r et rendre d ces espaces, notamment notre zone d'6tude qui es la place du

ls Mai, leur r6le initial qui est de ddtente et de loisir, d r6soudre le probldme de l'animation
ddficiente des places tout en respectant les caract€ristiques climatiques de la rdgion et en

s'inscrivant dans une tradition d'embellissement, rendre ces espaces des lieux de sociabilit6 et
de convivialitd tout en s'inscrivant dans logique de renouvellement urbain.

Le renouvellement urbain est une aubaine inouie i des centres ubains traditionnels tels
que le 1"' Mai, pour respirer et redonner une nouvelle image plus modeme et digne de son statut.

I.3.Probl6matique g6n6rale

La ville d'Alger s'est ddveloppde e ffavers le temps dans une optique de continuitd
historique. Son urbanisation s'est ddroul6e dans le respect du site, les structures 6tablies avaient
pris le besoin de prendre en consid6ration le caractdre gdographique du lieu et s'y sont adaptds
malgr6 l'existence d'un moddle opdratoire propre d chaque culture urbaine. Ce n'est que vers le
debut du XX sidcle que commencent d surgir les cons6quences de la rdvolution industrielle qui
a compldtement boulevers6 la manidre de construire la ville. L'un des principaux haits
caract6dstiques de cette r6volution est la crise environnementale, on a observ6 ainsi au cours
de ces demidres ddcennies une d6gradation plus importante de I'environnement, a cause

essentiellement de trois facteurs 6troitement imbriquds I'un A I'autre. Il s'agit de I'accroissement
d6mographique, de l'urbanisation accdl6rde et de l'industrialisation. Ce taux 61ev€

d'accroissement de la population a engendrd une urbanisation accdldrde caract6ris6e des
d6molitions et de constructions le plus souvent anarchiques. Les cons6quences de ces trois
phdnomdnes se mesurcnt aujourd'hui en termes de surconsommation d'6nergie, d'aggravation
de la pollution, d'6puisement des ressources naturelles, et de recul de la biodiversitd .Il en
rdsulte pour l'ensemble de la population urbaine une perte significative de qualit6 de vie, mais
face d I'ampleur de la ddgradation de l'environnement, les pouvoirs publics ont tent6 de rdagir
pour limiter les d6gdts et mettre un frein i I'exploitation inationnelle des ressources naturelles.
Il I'audrait alors abattre la conception du ddveloppement qui d6tdriore I'environnement et
r6fl6chir sur les consdquences des choix politiques, 6conomiques et urbanistiques, en proposant
des stratdgies alternatives de protection de l'environnement qui se situent dans le cadre du
d6veloppement durable.

L'Alg€rie a pris des engagements ambitieux en signant le protocole de Kyoto entr6 en
application depuis le mois de F6vrier 2005 pour rdduire les dmissions de gaz d effet de serre.

Le secteur du bAtiment est, parmi les sectews 6conomiques, le plus gros consommateur en

6nergie. Les rdcentes statistiques de consommation d'6nergie en Alg6rie indiquent que la

)
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demande d'energie et la consommation annuelle d'dnergie ont consid&ablement augment6'

Dans l'avenir, i1 est prdlu que la consommation d'6nergie dans le secteur publique est

susceptible d'augmentir considdrablement. Les betiments publics sont non seulement oe gros

.orro.-ut"*r-d'6nergie,maisdgalementcontribuent6normdmentil'6missiondeCO2'
L.p"iJ*i, ..r t6timenls oftent lJplus grand potentiel pour la conservation d'6nergie' GrAce

a ,1" 
"."""ptior 

inform6e du biti, i-une ipproche en 6nergie renouvelable adapt6e au contexte

irgl""r, "1. 
q"*,ft6 consid6ra|le d'6nergie non renouvelable peut 6tre^6conomisde. ces

*"-u*".-p"uu"nt aussi contribuer i r6duiie les 6missions de gaz it effet de serre dans

l'environnement.

Il est possible d,employer diffdrentes 6nergies naturelles plus 6tendtres, comme l'dnergie

solaire cornrne composante de conception architecturale. L'essor de I'architectue ( solaire )
puis < bioclimatiquJ > permettait de concrdtiser cette rdflexion dans la production normale du

cadre bAti. Exploiter les effets b6n6fiques du climat (captage du soleil en hiver, ventilation en

6t6) pour concevoir un projet < i bas profil dnerg€tique >.

I.4. Hypothdse g6n6rale

Apparue il y a d peine un quart de sidcle, I'id6e de d6veloppement dwable a connu une

difhrsion sans prdcddent. Ce succds peut s'expliquer par le caractere extensif, < globalisant > et

polymorphe de la notion ou par I'occasion, saisie, d'un nouveau point d'appui de l6gitimation

de I'action publique. Mais ce succds doit surtout Ctre confront6 A un contexte d'dmergence dans

lesqueis les villes, les espaces urbains sont au premier plan. Le
renouvellement urbain avec ses dilfirentes opCralions, un champ d'action participant de fait
au diveloppement durable, en favorisant la requalification des espaces urbains ddjd am6nagds

et des constructions existantes, peut 6tre considdrd comme un champ d'action participant de fait
au ddveloppement durable puisqu'il constitue une forme de < recyclage urbain > des

amdnagements et des constructions existantes.

La ville d'Alger vit une double crise: urbaine et environnementale, d0 d d6faillante
politique d'amdnagement du territoire. La politique de la ville : une politique ancienne, qui

reste autonome pax rapport d la politique de ddveloppement durable, incapable jusqu'i lors de

suivre le processus de m6tropolisation impos6e par le statut de la ville, ni les nouvelles

tendances en matidre d'urbanisme durable, c'est pourquoi nous supposons que la solution doit
etre inscrite dans le cadre de d6veloppent durable notamment I'urbanisme durable qui concilie
entre prdoccupations urbaines et environnementales,

I.5.Pr6sentation du cas d'6tude

L'aire d'dtude sur laquelle s'applique notre modeste travail est la ville d'Alger. Cette
demidre r6sulte de l'association de plusieurs tissus urbains autonomes structuds physiquement
par des tracds sur des sites particuliers, ayant chacun sa logique de formation. Au cours de

l'histoire, l'Algdrie a 6t6 e la fois l'horizon commun d'innombrables cultures, le lien de

rencontre entre les civilisations. Celle-ci en effet recdle un patrimoine architectural trds

important qui tdmoigne d'ur 6change d'influence pendant une p6riode donnde et qui repr6sente

un type de construction illustrant une p6riode significative de l'histoire.

Notre choix d'6tude s'est port6 sur la ville de Sidi M'hamed pr6cis6ment sur le morceau de la
ville contenant le centre urbain de 1"'Mai, ceci est d0 i :
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r La forte identit6 symbolique de la place du ler Mai ainsi que la prdsence de I'hdpital

Mustaphq du ministdre di laje,nesse et des sports attribuent A la zone une importance

A l'dchelle nationale.
o La position stratdgique de la zone sur la baie d'Alger lui attribue une vue de valeur sur

la ville ainsi qu,uni position potentielle au d6veloppement de son statut de p6le de

centralit6.
o Cette zone d'dtude est fortement marqu6e pal la presence des axes de permanence

importants (Axe Hassiba Ben Bouali, Ali Mellah ...)

I.6.La probl6matique sp6cifique

En Alg6rie, la consommation d'6nergie dans le secteur du b6timent repr6sente plus que

le tiers de la consommation d'dnergie du pays. De plus, avec l'am6lioration du niveau de vie,

cette proportion risque d'augmenter, ce qui serait prdjudiciable au bilan 6nergdtique du pays et

entrainerait une pollution significative. Afin d'accroitre le confort et r6duire la consommation

d'6nergie de chauffage et de climatisation, on doit maitriser la consommation 6nerg6tique. Mais

avant d'atteindre l'6chelle du b6timent, ces r6flexions doivent se porter d'abord d l'dchelle

urbaine susceptible de contribuer i la rationalisation de l'{nergie et A la sauvegarde de

l'environnement et cela d travers un am&ragement durable et dcologique des espaces urbains

notamment la place publique. Ainsi, la probl(matique spdcifique que nous posons est de savoir:

Comment peut-on concilier entre prdoccupations urbaines de ddfinition des espaces

urbains, et prioccupatiow environnementales d'eficaciti inergitique en wre d'une

valorisation des places urbaines d'Alger ? Cas du 1"" Mai.

I.7.Les hypothises

Pour rdpondre d la ptobl6matique spdcifique pos6e, nous avons construit les hypothdses

suivantes :

o Valoriser une place consiste A traiter les 6l6ments constitutifs du paysage urbain de fagon

A rendre la place plus attractive et cela en remettant en cause son usage et sa morphologie
: harmonisation de I'aspect des fagades qui l'entourent, adjonction de plantations'..

o Le HPE peut €tre un enjeu majeur et une image de qualit6 dans un projet urbain.

I.8.Les objectifs :

el

o Mettre en valeur la place du I Mai en modifiant son caractCre actuel qui se limite d un

simple carrefour de transition et la qualit6 de son paysage urbain'
o Effectuer une reconnaissance des relations entre territoire et productions de typologies

architecturales, pour la crdation d'un projet architectuml dont les r6f6rences

typologiques ont dtd d€finies et rattach6es d I'aire culturelle, au territoire et d I'histoire
de 1a ville, dans un esprit de durabilitd, associant continuitd et innovation.

o Concevoir un projet qui assure le confort de l'utilisateur, et faire en sorte que I'impact
du batiment sur l'environnement soit minimisd.

I.9.La m6thodologie

Prenant en consid6ration les contraintes inh6rentes au temps et d la faisabilitd.

Ce premier Chapitre introductif, cemant les contours de notre objet de recherche, en
immersion dans un contexte scientifique et local, par la d6finition d'une probl6matique gdn6rale
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(scientifique) et une probl6matique sp6cifique (li6e d I'aire d'6tude) et 6largir le champ de

iecherche par des questionnements, dans une logique < scolastique >, of les- r6ponses

6ventuelles aux questionnements 6nonc6s seront int6gr6es dans la rdponse i la probl6matique

globale. Des questionnements aux doubles objectifs : locaux ainsi que globaux, p,6dagogiques

et scientifiques.

Notre m6thodologie sera divis6e par la suite en deux parties inh6rentes aux deux chapitres

restants de ce m6moire :

.1. Chapitre 2 : il traite des aspects < th6oriques > du sujet, en essayant de dressel \i ( dtat

des savoirc >, et elle sera scind6e 6galement en deux parties :

o Premilre partie: la d6finition des mots-cl6s de notre probl6matique dans le corpus

thdorique, avec le renouvellemenl arbain comme socle, pour dresser la tendance

id6ologique dans l'6pist6mologie de l'urbanisme op6rationnel, et tenter de comprendre

les circonstances de naissance et de ddveloppement du concept et son usage aujourd'hui.

Ensuitela centralitC, comme concept majeur omniprdsent et inhdrent i la ville, li6 i son

processus de formation et transformation. Puis : I'efficacitC Cnerget'tqza comme nouvel

axe de r6flexion du bAtiment et de la ville, ses fondements et sa logique th6orique, en

tant que notion d'appartenance des labels d'effrcacit6, et finalement la IIPE, en tant que

label-phare de cette efficacit6, et outil pratique de conception du bdtiment.
o Deuxilme partie: elle tentera d'6tablt un moddle d'analyse, en se basant sur la

sp,6cificit6 de l'objet de recherche, mais aussi sur les deux approches compl6mentaires,

tracdes dans notre hypothdse g6ndrale, d savoir :

) Approche urbaine: l'indispensable approche analytique qui sied A la comprdhension

de la nature du site d'intervention et de sa dynamique urbaine (plans formel et

fonctionnel), inh6rente ir son processus historique pour compren&e la configuration
actuelle et identifier la structure urbaine sous-jacente et sa relation avec son territoire
d'appartenance. Cette approche doit d6terminer 6galement les 6l6ments de permanence

et de continuit6, et les differents moddles typologiques qui en d6coulent.
F Approche 6nerg6tique (climatique) : afin de ddfinir des outils de caract6risation de la

qualitd dnergdtique et des potentialit6s climatiques des diffdrentes typologies ddfinies

dans l'approche urbaine. Pour cela, nous tenterons d'identifier des indicateurs

6nergdtiques li6s principalement au volume dans ses caract6ristiques morphologiques et

dimensionnelles, et qui serviront ir comparer entre les typologies, afin d'orienter notre

moddle d'intervention et de conception.

.!. Chapitre 3 : qui tente de se servir des outils m6thodologiques et th6oriques des

chapitres prdc6dents d des fins < pratiques D, et cette partie est divis6e en trois parties :

- PremiCre partie: elle sera scindde €galement en trois approches :

) Approche copitive : celle qui d6terminera l'aire d'6tude, en recueillant toutes les

donndes ndcessaires d'un point de rue g6ographi que (situatton, surfoce, ddmographie,

erc.) et climatolo gique (prdcipitations, ensoleillement, humiditd, rdgime des vents...).
D Approche analyfique : avec l'application du moddle 6tabli dans le chapitre pr€c6dent

sur l'aire d'6tude et f intdgration de deux analyses :

- Analyse urbaine: aux multiples dchelles: territoriale, urbaine et locale
(6chelle du quartier). L'approche typo-morphologique pr6d6finie se basera

aussi sur des 6tudes de cas pour ddfinir des orientations urbaines, ainsi qu'une
synthdse typo-morphologique.

- Analyse 6nerg6tique: Les indicateurs prdd6finis appliqu6s sur la synthdse
typo-morphologique de l'analyse prdcddente et conclusion par des
orientations synthdtiques d I'approche suivante.
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)> Approche de projet urbain : par la synthdse de I'approche pr6c6dente, en ddfinissant

u" pla" d'intirvention, ses er{eux et autres objectifs et principes, ainsi que ses

diffirentes actions, fonctions eties projets structurants, dans une logique de projet de

renouvellement urbain.
- Deuxilme partie : 6tape ir l'6chelle de la projection architecturale. Le processus intdgre

l'efficience 6nerg6tique du projet. Elle sera scindde en 4 approches

)> Approche th6matique : qui vise i comprendre le thdme du projet architectural, dans sa

specifrcite globale ou locale, sa logique formelle et fonctionnelle, et ses diff6rentes

entit6s et composantes spatiales et leurs intenelations, en se basant dgalement sur des

exemples.
F Approche programmatique : 6tablir lm prognrnme quantitatif et qualitatif des

diffdrents espaces du projet, au prorata des besoins locaux.
) Approche conceptuelle : la composition planim6trique et volumdtrique se basera sur

le programme ddfini, selon les orientations de conception dnergetique et climatique
d6termindes dans la partie pr6c6dente, pour ddfinir les logiques formelle, fonctionnelle,
relationnelle ainsi que le systdme structurel et constructif (choix des matdriaw selon

leurs performance s dnergitiques, dispositifs passifs... )
D Approche 6nerg6tique: Elle engage hois actions principales :

- Quantification : D6terminer les besoins dnerg6tiques de consommation dans

le projet (globaux ou partiels).

- V6rification: L'effrcacitd 6nerg6tique du projet confrontd d un logiciel de

simulation, aux facteurs parametrables durant la simulation, tout en fixant un
seuil d'efficacitd (d6fini par le label).

- Rectification : Le seuil d'efficacitd escompt€ non atteint par la configuration
< passive >, d6finir les dispositions de rectification ( active )).

Le havail se terminera par une Conclusion g6n6rale, alin de tenter d'apporter des r6ponses d

la probl6matique, et se prononcer sur I'hypothdse du travail ainsi que les objectifs preddfinis
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[.1. D6finition des concePts
[.1.1 la th6matique urbaine
II.1.1.1. Le renouvellement urbain
A- D6finitions et origines de la notion
.,Renouvellement ubain" ou "r6g6ndration urbaine" retient diff6rentes significations selon le

ni*uu d" d€veloppement du pays auquel appartient une ville. Dans les pays les plus

J6velopp6s, il s'agiisurtout de fivoriser un "retour i la ville", de revitaliser ou de reconqu6rir

,on 
""rit", 

de relancer ses activit6s dans un contexte de sdvdre concurence intemationale et

d'agir trds largement sur le plan qualitatif d'une "croissance intelligente" : en faveur de

I'economie dei territoires. Dans les pays 6mergents, et pour des raisons diverses, la priorit6 est

souvent accord6e d des n6cessit6s quantitatives. ce phdnomdne s'est d'abord formalisd aux

Etats-Unis d partir des anndes soixante, lorsque la ddlocalisation des activitds maritimes a

conduit au ddlaissement de vastes espaces, devenus friches portgaires. Ces vides urbains ont 6t6

r6affect6s, e I'initiative des municipalit6s, d des activit€s tertiaires cr6ant ainsi de nouvelles

centralitds, comme d Boston, Baltimore, et New Orl6ans.

Pour les expdriences europdennes, illustr6es magistralement pal le cas des London Dock lands,

i partir dei anndes quatre-vingI, puis de Barcelone, le renouvellement urbain a consist6 d

reionvertir totalement des espaces d6laissds, mais en y reconstruisant de v6ritables "morceaux

de ville" multifonctionnels.

La notion de "renouvellement urbain" a donc plusieurs origines. Renouvellement Urbain en

France s'est basd sur le concept de Solidaritd, pour requalifier dL la fois les centres anciens, les

quartiers de banlieue en diffrcult6 et les friches industrielles en d6sh6rence. Pour ddfinir les

contours de cette notiorq on peut dire que le "renouvellement urbain" est ( congu comme

pouvant int6grer plusieurs dimensions th6matiques (le social, l'6conomique et I'urbain) et

iecourrant plusieurs dchelles territoriales... du quartier - lieu d'identification du probldme -d
I'agglomdration - lieu supposd de r6solution du probldme >.

B- Les causes du renouvellement urbain :

Actuellement : le cadre bAti ddvalorisd ou obsoldte se prdsente sous deux formes : 1.

celle qui touche un patrimoine affaibli par les carences de sa conception d'origine ou les

degadations intervenues, d'une part : 2.

et tele qui conceme les formes b6ties rendues caduques par des modes de vie ou des types

d'occupants qui ont chang6, d'auue part. Toute perte d'usage est perte de valeur. Ayant des

r6percussions multiples, ce ph6nomdne d'obsolescence et de d6valorisation, conceme d'abord

lei propri6taires ou locataires qui voient leur logement perdre de ses qualitds, pour des raisons

li6es au b6timent comme d son environnement, les industriels ou commerqants qui doivent

cesser leur activit6, et les salari6s dont l'emploi est menacd sauf au prix d'une relocalisation

incertaine tant pour l'entreprise que poul eux. Ces ddvalorisations, avec les risques de

dynamiques n6gatives tant pour les personnes que pour les biens concem6s, d6bouchent sul un

dyslbnctionnement global du quartier concemd. Cette situation implique des actions de rupture

afin de stopper, voire d'inverser le phdnomdne de d6valorisation. Ce processus de la perte de

valeur puis de redressement organis6 est appeld "ph6nomdne de renouvellement urbain".

Les interventions de renouvellement urbain empruntent plusieurs voies et vont de la
restructuration des immeubles de logements, I'amdlioration de la desserte des transports, la
cr6ation de nouveaux services publics, i l'implantation d'entreprises et l'accompagnement
social des habitants. Car en r6alitC, s'il s'agit bien de changer la ville, de la renouveler, de
modifier fondamentalement et durablement la physionomie des quartiers en diffrcult6, c'est
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pour changer la vie des habitants. En r6sum6, la volontd de donner du sens d la notion de

.,renouvellement urbain" ndcessite l'dvolution des modes d'intervention sw la ville' Il s'agit

rnoi* O,"n iraer la fabrication ou la d6molition des objets urbains comme des objectifs "en

soi,, mais ptutOi ae mettre cette production au service ie. priorit6s qui intd-grent i la. fois le

fonctiorurernent urbain, le d6veloppement 6conomique' l;anticipation et la correction des

d6rapages sociaux.

C- Les enjeux du renouvellement urbain :

l- La coh6sion sociale et territoriale :

L'enjeu de la coh6sion sociale et territoriale suppose des attitudes d'anticipatior! de reparation,

d'intervention lourde destin6e d la recomposition de tissus urbains, mais aussi la mise en place

des conditions d'un accds optimum aux services urbains.

2- Le d6veloppement social et 6conomique :

L'enjeu du d6veloppement social et 6conomique suppose de d6bloquer les situations pour

organiser la mutabilitd des espaces, de cr6er des opportunitds foncidres, d'instaurer des

mdcanismes de marchd tout en conciliant le droit au logement et le droit d la ville dans la
perspective de mobiliser les ressources du droit commun.

3- D6veloppement durable:

L'enjeu du ddveloppement durable suppose une recherche de I'efficacitd dconomique en

intdgrant la concurrence entre les territoires mais en prenant en compte correctement les

impacts (co0ts, 6conomies, plurvalues) extemes, sociaux et environnementaux, une recherche

de l'6quitd sociale, la lutte contre l'exclusion sociale et la pauwet6, le d6veloppement des

services, l'adoption d'une attitude raisonn6e dans le domaine de I'environnement (urbain et

social) en veillant d le prdserver de dommages graves et irr6versibles.

D- les op6rations du renouvellement urbain :

l-La r6habilitation :

la rdhabilitation urbaine est une action, assez r6cente dans le discours et la pratique

urbanistique, a pour objectiff intdgration de secteurs urbains marginaux au reste de la ville, par

des interventions aussi bien sur le cadre physique que sur le cadre social .La rdhabilitation donc
ne se limite exclusivement d la conservation, mais peut introduire la transformation de l'existant
tout en v6rifiant les potentialitds qui peuvent Otre valoris6es pour satisfaire le c6td fonctionnel
et social. En effet, la rdhabilitation est la valorisation d'un patrimoine architectural ou urbain
par le renouvellement de ses valeurs immobilidres et I'am6lioration des conditions de vie de ses

habitants.

2-Ls restauration :

La restauration est une intervention urbanistique qui se limite au cas de figure d'une entit€ d
identitd culturelle et /ou architecturale menacde, qui rdclame des mesures de sauvegarde . La
restauration est consid6r6e comme la sauvegarde ou la rdfection, de par leurs valeurs
patrimoniales, esthdtiques ou artistiques, de tout ou une partie d'ddifices architecturaux, ou
d'ensembles monurnentaux, de quartiers ou de centres urbains entiers, l6gu6s par l'histoire et
endommagds par le temps et l'homme.

3-La r6novation :

)
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Au sens strict, il y a r6novation quand un nouveau bdti est 6difi6 en lieu et place de celui qui lui
pr6existait. L'objectifde la r6novation selon est qu'elle adapte une entit6 donn6e d de nouvelles
conditions d'hygidne, de confort, de fonctionnement, de qualitd architecturale et urbanistique.
Cette intervention est de nature beaucoup plus radicale. La modernisation urbaine a impos6 la
r6novation comme principal type d'intervention d I'intdrieur des villes, mais la contrainte de

plus en plus prdsente de patrimoine urbain a r6duit le recours d ce proc6d6 radical de

transformation des espaces urbains.

L'objectif de la r6novation est de restituer aux anciens centres urbains une structure et une

architechre compatibles avec les exigences d'esth6tique et de salubritd. L'action peut aller donc
jusqu'A la ddmolition et la reconstruction des bfrtiments reconstruction sur des emprises

remembrdes, avec l'6largissement des voies publiques.

4- La reconstruction :

La reconstruction signifie en g6n6ral une rdnovation d I'identique. On d6truit un batiment pour
reconsEuire le m6me parce qu'il est trop ddgrad6 pour 0tre rdhabilit6. Attention, ce terme est

souvent (voire li plus part du temps) utilisd pour parler de r6novation. Historiquement on a
parl6 de reconstruction en pdriode d'aprds-guerre, or on ne reconstruisait pas d l'identique.

5- La restrucfuration :

C'est une action qui poursuit I'objet d'une transformation ou mutation radicale des trois aspects

de l'espace urbain, d savoir la fonction, la forme et la structure. La restructuation urbaine traite
les espaces urbains qui souffrent d'un manque flagrant dans l'homogdn6it6 de la structure
existante reprdsent6e par son tracd et son cadre b6ti, cette demidre est appel6e i prendre une

nouvelle organisation compatible avec les nouvelles exigences. < La restructuration est

l'ensemble des dispositions et des actions administratives, juridiques, financidres et techniques,
coordonndes et ddcid6es par le responsable de la gestion urbaine. Ces dispositions et ces actions
sont finalisdes pour intervenir dans certaines partie d'une ville existante pour une

transformation de I'espace urbain en lui donnant une organisation diff6rente des fonctions
urbaines pr6existantes ou en les remplagant partiellement ou totalement par des fonctions tout
d fait nouvelles. Cette organisation se matdrialise dans une nouvelle structure de distribution et
d'agencement de ces composantes physiques et spatiales, ainsi qu'une morphologie et une

expression architecturale conditionndes par le caractdre socio - physique proposd >.

[.1.1.2. La notion de centralit6 /centre urbain

La centralitd n'est pas le centre, on ne peut pas ddfrnir le centre urbain en faisant abstraction
des fonctions centrales qui s'y remplissent, quoique n6cessaire ne suffisent pas A ddfmir le
contenu de la notion de centre.

- La centralitd qualifie l'action d'un dldment central sur sa p6riphirie.
- la cenhalit6 d6pend du pouvoir d'attraction ou de diffusion de cet 6l6ment qui repose i la

fois sur l'effrcacitd du p6le central et son accessibilit6
- Cet 616ment peut etre un centre urbain, ou un 6l6ment mdtro polarisant (un grand

6quipement : un centre commercial, culturel ...).
b- Le centre :

( Le centre est un regroupement d'6quipements de natue dil'erse et d'un nombre variable
organisd et intdgrd dars un r6seau d'infrastructure. Il assure de prestation et des services d'un
certain niveau, il favorise les dchanges et les diffirsions des informations, il participe d la

12
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distribution, consommation de certains biens pour une population donn6e distribu6e dans une

aire urbaine d6terminee et ddlimit6e )

Le centre urbain est la partie fondamentale de I'organisation urbaine, celle qui en assure la vie

et I'activit6, c'est le sidge du pouvoir organisateur, public et priv6, spontand ou rdglement6, qui

assure le ddveloppent r.ibain it regit les rapports avec la pdriph6rie urbaine et rurale. Il est donc

i la fois le symbole de la ville et sa partie le plus animde. I1 est donc

- Le point focal du contr6le social et politique.
- Le point privil6gi6 de cumulation et de reprdsentation.
- Le point condensateur et propulseur des dchanges socio'dconomiques et culturels'
- Le point of l'offre des besoins et des services se fait sdlectionner par la qualit6, la raret6

et le coot

Master 2 : Etat des savoirs Hotel urbain HPE (Haute performance Cnergdtique) au l* Mai-Alger

I.1.1.3. La notion de la place :

A-Introduction :

L'histoire de l'humanit6 est dtroitement confondue avec celle des villes, les villes dtant l'ouvre
des hommes illustrant le mieux la diversitd des cultures, des civilisations et es etapes de leurs <

parcours >. L'histoire des villes est celle du fonctionnement des socidt6s inscrit dans l'espace

de I'histoire de la mise en forme de cet espace. Dans le fonctiorurement comme dans la forme

de la ville, les places ont toujours joud un r6le pr6ponddrant. Il est possible de dire qu'autant

les diverses dtapes de la civilisation s'illustrent dans la ville, autant les places figurent ce

qu'6tait la citd pour ces habitants.

Quels aspects dtaient les plus importants, ou 6taient vdcus comme tels, quelles dtait la

conception de la ville, son g6nie, son ambiance propre, ses ambitions, ses aspirations ? DBs ses

origines I'histoire des places est double, fonctionnelle et formelle. N6e de la n6cessit6 de se

rassembler devant le sidge du pouvoir, devant le temple, ou dans les lieux du commerce, la

place devient un support des fonctions essentielles de la cit6 : l'6change, la rencontre au sens le

plus large du mot.

B-D6finition de la place :

Ddrivant de son origine latine < platea > XIIh" siecle, lieu public dans un espace

d6couvert gdn6ralement entour6 de constructions. Les places publiques sont rdv6latrices du
mode de vie urbain dans l'histoire. Elles se construisent soit par apports successifs, soit dans

une composition wique. " IIn grand espace vide par le moyen duquel on puisse jouir de l'aspect
sur quelque superbe ddifice."3

3 Palladio, op. cit. 1726 p.123
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Le dictioruraire ' Larousse' ddfinit la place

cornme un < lieu public d6couvert et bordd de
maisons ou de monuments ), co rme < un large
espzrce d6couvert vers auquel aboutissent
plusieurs rues dans la ville >. voire comme < un
endroit of ont lieu les prises d'armes et les
d6fil6s >. Absolument indissociable du tissu
urbain, plus ou moins serre, cette pidce colrmune
prend un sens formel indubitable. Un vide
significatif et signifiant dont la forme est un
6ldment du paysage urbain d tel point que les
dictionnaires se fondent sur cet unique aspect : la
place est < lieu public >

C-La place i travers l'histoire :

Au XIIIe sidcle av. J.-C. en Grdce, I'agora
est une simple esplanade de forme irr6gulidre
entourde de bdtiments publics r6serv6e au d6bat
d6mocratique ou aux manifestations
religieuses; elle se transforme pour devenir, au
d6but du V e sidcle av. J.-C., sous I'impulsion
d'Hippodamos de Milet, un espace cadastr6
can6 dans une cit6 compos6e sur un plan
orthogonal et entouree de portiques supportant
des galeries. La forme de la place peut-6tre plus
subtile comme d Assos (1).

Le forum est la ddnomination
romaine qui subit I'influence grecque au
VIIe sidcle av J.C. la basilique y apparait
vers le IIIe sidcle av. J.-C., elle servira
enfin de moddle d l'6glise romane (Forum
Trajan). Le forum 6tait le plus souvent
situd i un des angles formds par le cardo et
le d6cumanus ; il repr6sente le type
introverti de place se fermant au quartier
environnant (2).

Dans la ville m6di6vale du XIIe sidcle
d'Europe Centrale ou du Nord, les places
procddent de l'dlargissement de la voie qui
les traverse et m6lent les habitations en
6tage avec les batiments publics. Le parvis
de l'6glise (3) au Moyen-Age est un espace
prolongeant I'entrde de celle-ci; cette
dpoque voit 6galement la creation dans les
bastides de places ordonnanc6es qui
disposent d'une galerie couverte et d'un
hall sur un des c6tds comme Monpazier (cf.
lotissement).

Flture 1 : l'a8ora d'Assos en Grece, ve sllcle av.

.t-c.

,'-l-

I

!
_-t

-

Flgure 2 : le forum de Tralan e (Tralanll,l Rome.

I

Flgure 3 : Place du PaMs de notre dame de Parls,
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Master 2 : Etat des savoirs H6tel urbain HPE (Haute performance dnergdtique) au l* Mai-Alger

Les places de la Renaissance sont destindes d methe en valeur les bitiments publics et i
constituer; d6cor. La place baroque comme celle du Capitole ?r Rome (4) permettra grace au

ieni" a" ui"t 
"t-Ange, 

ie redonneid" l'*itd a l'"nsemble des batiments publics qui l'entourent'

La place Royale de cr6ation frangaise telle que la place des Vosges (5)' qui remonte d

Hend IV?1606), dL I'architecte Mdteziau disposJ de la statue 6questre du roi Les places

d'armes se d6veloppent depuis Vauban iutQdi ,,rur" o: la place du capttole i Rome en ltalle.
Napol6on ler comme par exemple d la Roche-sur-

Yon (6). Sous Napoldon III, apparaissent les

rqr".o, dessinds par Alphand, d'inspiration anglaise, r6serv6s d la d6tente des citadins. Bon

nombre de places iont ainsi transformdes en jardins publics (cf. Square). D'autres utilisent la
partie centrale en rond-point paysagd (7) comme d Toulouse.

I

i :.1'r
FlSure 5: les places de la renalssance

En 1867, I'esplanade du champ de Mars
(8) accueille I'Exposition Universelle. Puis,
l'urbanisme modeme voit se cr€er deux types de
places, l'une symbolique r6servde aux fonctions
politiques et culturelles comme la place des Trois
Pouvoirs d Brasilia (9) otr les bAtiments sont des

objets isolds sur une esplanade; I'autre, plus utilitaire,
reservde aux commerces entouree par des aires de

stationnement (l0):c'est le cas dans les villes
nouvelles. Depuis 1970, de nombreuses actions
conjugu6es de collectivit6s locales avec I'aide de Flgure6: Esplanade du champ de mars,

l'6tat ont permis d'am6liorer la fr6quentation des Lesplnasse en France 1977'

places par les pi{tonsa, en reportant le ststionnement des vdhicules en parc souterrain (11) ou
en pdriph6rie.

4 L'amdlioration des places publiques, RM Antoni, 1980
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Master 2 : Etat des savoirs Hotel urbain HPE (Haute performance dnerg6tique) au l" Mai-Alger

,ti

FltureT : place des Trols Pouvolrs a Btasllla Flgure 8: l,agora d,Evry en Fmnce
en Erdsll ; t960.

De nombreuses eulres d'art sont aussi apportdes, notamment sur les places des villes nouvelles
(12).

I

Flgure 9: la place de la sorbonne Flgure 10 :les euvres d'art dans la place
en Frtnce D- La lecture

d'une place publique

Les deux aspects historiques fonctionnel et formel ont forgd la notion de place et tous
deux, ils ont contribud i la confusion suivante: l- la place est le support pour des activit6s
d6termin6es, ou bien la place est un vide entour6 des constructions. Soit la raison d'6tre et le
r6sultat, la cause et l'effet; les deux d la fois ? Certes ! Mais of es la cause et ofi est l'effet ?

Certains vides ont 6td cr66s pour que s'y exercent des fonctions ddtermindes, les autres ont 6t6
disposds en suite, beaucoup ont changds plusieurs fois d'affectation et de caractdre. Cette
ambiguit6 nous permet d'attribuer le nom < place > A un rond-point, i un carrefour comme
I'Etoile qui n'a de place que sa configuration.s

D-l La perception de ls place

- Entrdes : axe traversant, frontal, de biais, etc.

t

I

5 MJ Bertrand, H.Listowski les places dans la ville.
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(l : Diffdrents t,'pes d'entrde de places)

- Situation G6n6rale : pdriph6rie, centre, bord de fleuve, etc'

(2 : La place des Quinconces A Bordeaux, en bordure de la Garonne)

- Toile de fond sur le paysage environnant : bdtiment, paysage, etc'

(3 : La basilique de Fourvidre, toile de fond de la place Belle cour Lyon)

- Caractlre g6n6ral de la place : pittoresque, monumental, etc'

(4i Le caractdre intime de la place des 4 Dauphins d Aix-en-Provence)

- Traitement du 3ol et des fagades : mobilier, fontaine, v6g6tation, euvre d'art (statue,

fiesque, colonne, etc.), portiques, arcades, escalier, dclairage, rev6tement de sol, etc'

(5 : La fontaine de Jean Tinguely et Niki de Saint-Phalle, sur la place Igor
Stravinsky i Paris)

- Relation avec I'ensemble urbain : avec le quartier, la ville, et l'agglomdration
(6 : L'alignement des places du quartier Antigone i Montpellier)

l..r, t!

I (,-'

Icq'

Master 2 : Etat des savohs Hotel urbain t{PE (Haute performance dnergdtique) au l* Mai-Alger

l: Lcr diff&rot: typcr d'.ntri. dc pk ct

: . L. d&. d.i Q$ioc6.cr i Bdd.anx-

3,hrle.Bdl.cqEiLyoo

.l - le flrc d*.1 Danphirs i Air<r-Eovcncc

5 lr plrc lgc Srrrtu*.v i Paris

6 : Lc qtl!ti.( Artito.c i Morpcllicr

Flgure u: la perceptlon de la place.

D-2 Le morphologie de la place

- Plan : organique/in6gulier, rectangle/carr6, rond /ovale, etc.
(1 : Le plan indgulier de Trafalgar Square A Londres)

- Dimensions, 6chelle et gabarit : plans et coupes
(2 : Les plan et coupe de la place Saint Piene d Rome)

- Insertion dans le site : adaptation aux contraintes et au relief
(3 : La place Dauphine d Paris, triangulaire, s'adaptant d la forme de I'Ile de la Citd)

- Rythme des faqades de la place : continuitd, h6tdrogdndit6, etc.
(4 : Les fagades de la place des Vosges i Paris)

- Proportions : analyse des rapports entre les fagades, les am6nagements, le mobilier, etc.
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Master 2 : Etat des savoirs Hotel urbain HPE (Haute performance dnerg€tique) au 1" Mai-Alger

- Ouverte - X'erm6e : analyse des vides et pleins.

B

Flture 12: la morphologle de la place

D-3 Les usag$ et les fonctions
- Animations, Gvlnements : quotidien, p6riodique, ponctuel
(1 : Le march6 hebdomadaire A Villeneuve-sur-Lot, 2 : la braderie annuelle d Lille)
- Fonctions : administralive, culturelle, religieuse, commerciale, habitation' etc.

(3 ; L'H6tel de ville sur la place de la Libert6 d Brest)
-Organisation, rEpartition des trafics : pi6tons, fiansports en commun, automobile,

stationnement, etc.
(4 : L'organisation sectoris6e des transports sur I'Alexanderplatz d Berlin : automobile,

tramway, train, pi6ton)
- Circulation : traverse, contourne, distribue, centmlise, etc.

(5 : La place d'Espagne i Olot en Catalogne).

C

I - 1. pl.c. L. fryGtte i \'ill.r!(|tI\.r-
sr-Lot

t - L. Gr&d-Pl.a . Lill..

I i lr pl.c. & l. Libcna i Br.t.

a : la p!ac! Alcrqnd.rplrtz i Barlto

s : L. plrc. dE?.8rc r Olot
(! rrs!.).

Figure8: les usages et les fonctlons de la place

D -4 L'6volution de la place dans I'histoire :

-Historique de la place : origine du nom, date de cr6ation, dates remarquables, dvolutions,
changements, etc. (1 : La Potsdamerplatz d Berlin, la place telle qu'elle dtait avant les
bombardements de la seconde guerre mondiale, et telle qu'elle est aujourd'hui, entidrement
recomposde et reconstruite depuis la chute du mur de Berlin)
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Master 2 : Etat des savoirs Hotet ubain HPE (Haute performance dnergCtique) au l" Mai-Alger

- Signification, valeurs, symboles
(2 : La valeur symbolique de la place Tien An Men de P6kin)

- Type de cr6ation : au fil du temps, r6gularis6e, aligrrde, planifide ex nihilo
(3 : La place des Droits de l'Homme, achevie en 1995 i Evry)

-Protection ru titre du patrimoine : Monuments Historiques, sites prot6g6s, zone de

protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, etc.
(4 : Les grilles de la place Stanislas de Nancy, classdes au Patrimoine Mondial de I'U

N ESCO).

E-Comment embellir, am6liorer, transformer' ou cr6er une place publique ?

Dans les annees 1970 n 1980, le Ministdre franqais de l'Environnement a confi6 d Robert-

Max ANTONI, urbaniste de I'Etat, le pilotage des "6quipes mobiles" pour intervenir auprds de

collectivitds locales, qui souhaitaient am6liorer le cadre de vie. Plus d'une centaine de villes,
petites ou moyennes, et de villages ont 6t6 conseill6s. Dans ce cadre, il a 6t6 propos6 et rdalisd

des am6liorations de places publiques, prenant en compte le quartier d'habitation et le cadre de

la place. Il ressort de cette expdrience une d6marche qui est conseill6e aux 6quipes

pluridisciplinaires.

o Am6liorer consiste i rendre plus agr6able et plus commode, I'usage de la place par
des am6nagemenb ponctuels destin6 i corriger quelques d6fauts : relier les espaces

r€serv{s aux pi6tons, 6largir les trottoirs, cr6er des espaces de d6tente, traiter les abords

d'un ddifice, etc...
r Transformer consiste ir modifier les fonctions et les usages de la place : modifier le

volume de la place, ddbarrasser l'espace de la circulation automobile, et le rendre aux
pi6tons.

o Cr6er une place consiste I planifier la cr6ation d'un espace public lors de la
rGalisation dtun ensemble urbain : programmer les services publics et commerces
ainsi que la dimension de la place.

Pour embellir, am6liorer, transformer ou creer une place, il faut consid6rer le volume de

la place, I'espace pour les pi6tons, ainsi que les 6l6ments de confort et d'usage, ainsi que la
relation avec le quartier environnant.

1 - Prendre en compte la place et son quartier environnant : il y a des petites et des grandes

places.
2 - Donner de l'unit6 d la place, g6ndralemenl entourde de b6timents; ceux'ci devant constituer

un cadre ordonnancd, par la hauteur, par la mod6nature et I'aspect des fagades'

3 -Mettre en valeur ou modifier le caractdre de la place et la qualitd du paysage urbain, cr66s

par les rapports existants entre la surface de la place et la hauteur des constructions alentour6

b - Le stationnement des v6hicules et I'espace pour les pi6tons
I - Rdduire, voire supprimer le stationnemenl des v6hicules de surface pour augmenter
I'attractivitd, I'accessibilit6 et I'animation de la place (report sur des aires de stationnement au

voisinage, mise en souterrain ou en silos, etc.)
2 - Revoir le plan de circulation, le plan de d6placement et la desserte des transports en commun
non nuisant (bruit, pollution de I'air, etc.) d I'dchelle de la ville, etc.

3 - Repenser la fr6quentation et l'animation de la place, par une bonne connaissance des divers
modes d'occupation de l'espace pour les activit6s sociales (f6tes, march6s, d6fi16s, etc.)
c - Amdliorer la sdcuritd du pi6ton, par la rdduction des conflits voitures pi6tons avec un
traitement au sol adapt6 aux pi6tons.

6 B.M. Mai 2006 - D'aprds "L'Amilioration des Places Publiques" R.-M. ANTONT
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5 - Am6nager des lieux de repos et de ddtente pour les diff6rents types de populations
(personnes 6g6es, jeunes €nfants, etc.) et tenir compte de I'ensoleillement pour localiser les

terrasses des caf6s, boutiques, etc.

C - L'eau, la v6g6tation, le mobilier, les cuvres d'art, Ia publicit6 et l'6clairage
1 - Int6grer la pr6sence de l'eau i la place, cela peut €tre un dldment d'agr6ment important
(fontaine de village, fontaine monumentale, bassin, ruisseau, etc.).
2 - Privildgier I'utilisation d'essences r6gionales pour les plantations (la vdgdtation d feuilles
caduques peut donner de I'ombre I'dt6 et laisser passer la lumidre lhiver, etc.) et penser ir
faciliter son entretien (accds pour la taille).
3 - Localiser les ddicules (petits 6difices li6s iL la fr6quentation et I'usage de la place) : kiosque
i musique, abribus, kiosques d joumaux, bureaux d'information, les ddp6ts de matdriel, cabines

tdlephoniques, toilettes, etc.
4 - D6finir la "charte du mobilier, de l'euvre d'art et de la publicit6" et 6tablir un plan en tenant
compte des secteurs de fr6quentation pi6tonne, des monuments, des perspectives, des aires de

d6tente, de l'ensoleillement, pour placer les bancs, les poubelles, les panneaux d'information et
de publicit6, les enseignes, les lampadaires, et les euvres d'art (statues, fresques, stdles,

fontaines, horloges, etc.)
5 - D6finir le "plan lumidre" en fonction de I'intensite lumineuse, de la nature de la lumidre
(couleur, etc.), de la hauteur de la source lumineuse, et du rythme des points lumineux, dans le
contexte plus gdndral de la ville, l'dclairage de la place 6tant un 6l6ment du plan.

II.1.2, Th6matique 6nerg6tique

II.1.2.1 Efricacit6 6nery6tique dans le b0timent :

( L'efficacit6 dnergdtique est rapidement devenue l'un des grands enjeux de notre
6poque et les b6timents en sont une des composantes majeures. Ils consomment plus d'6nergie
que tout autre secteur et contribuent donc dans une large mesure au changement climatique? >,

<Sans mesures imm6diates, des milliers de nouveaux b6timents seront construits sans aucune
considdration pour l'efficacit6 6nerg6tique et des millions de bAtiments existants consommant
plus d'dnergie que ndcessaire seront toujours pr6sents en 2050. Agir maintenant implique tle
r6duire leur consommation dnergdtique et de faire de rdels progrds en faveur de la lutte contre
le changement climatique >. ( Le marchd ne pourra pas d lui seul
introduire les changements ndcessaires. La plupart des propridtaires et occupants de bdtiments
ne sont pas assez inform6s sur la consommation d'6nergie et ne s'en soucient pas suffisamment.
Cette inertie est renforc6e par les affirmations selon lesquelles les co0ts sont trop dlevds et les
dconomies trop faibles. C'est pourquoi nous appelons i foumir un effort important, coordonn6
et mondial. Si nous pouvons faire cel4 nous r6duirons les dmissions de gaz d effet de serre et
stimulerons paralldlement la croissance 6conomique >, explique-t-il.

La demande mondiale d'6nergie primaire a augment6 rapidement en raison de

I'augmentation de la population et l'industrialisation. Plus d'un tiers de la demande 6nerg6tique

dans le monde est utilis6e dans le secteur rdsidentiel. La consommation d'6nergie dans le monde

par les 6quipements de CVC (chauffage, ventilation et climatisation) dans les bAtiments varie

de 16 i 50% de la consommation totale d'6nergie.

11.1.2.2 Les certifications et les labels 6nerg6tiques

7 Bjorn Stigsorr prdsident du WBCSD (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD).
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Le certificat 6nerg6tique est un document ofliciel portant sur la performance 6nerg6tique d'un

bAtiment (d6livrd en Euope mais pas encore en Algdrie). Il est exprim6 sous forme d'une
quontit6 de kwh par m2 par an (la consommation du b6timent est exprim6e en kilowattleure
par mdtre carre par an). Ce chifte est compl6t6 d'un label, afin de visualiser facilement cette

performance.

1. La certification Hsute Qualit6 Environnementale (HQE)
Apparue dans les anndes 90, cette d6marche a 6td d6velopp6e par I'ATEQUE (Atelier

d'Evaluation de la Qualit6 Environnementale) dans le cadre du Plan Construction

Architecture. Elle vise d obtenir des b6timents < durables ) qui assurent un confort de vie

appr6ciable par un management de projet mdticuleux et pr6cis. Trois documents ddfinissent

les < rdgles )r des batiments HQE:
o le r6f6rentiel Systdme de Management Environnemental.

o le r€fdrentiel D6finition Explicite de la Qualil6 Environnernentale.

. la note de I'Association HQE qui formalise I'accomplissement d'une d6marche HQE.

2. Le label Haute Performance fnerg6tique (HPE)

Ce label est ddfini par I'arr6t6 du 3 mai 2007 qui en pr6cise le contenu et les conditions

d'attributions. Il fait partie de la ddmarche HQE et atteste qu'un b6timent a un niveau de

performances 6nerg6tiques plus important que les bitiments qui r6pondent aux exigences

r6glementaires (figure ci- contre). Il possAde cinq niveaux: HPE, HPE EnR, THPE, THPE EnR

et BBC.

2.a. Haute Performance fnerg6tique (HPE) 2005
La consommation conventionnelle d'dnergie du batiment est au moins inferieure de l0 %

d la Consommation de r6f6rence d6frnie par la RT 2005.

2.b. Haute Performance 6nerg6tique, fnergies Renouvelables (IIPE EnR) 2005
La consommation conventionnelle d'dnergie du betiment est au moins inferieure de l0 7o

d la Consommation de rdference d6finie par la RT 2005. au moins 50% de l'6nergie employde

pour le chauffage est issue d'un g6n6rateur utilisant la biomasse ou alimentation du systdme par

un r6seau de chaleur utilisant plus de 60% d'dnergies renouvelables.

2.c. Trls Haute Performance Energ6tique (IHPE) 2005
La consommation conventionnelle d'6nergie du b6timent est au moins inf6rieure de20%;o

i la consommation de r6f6rence d6finie par la RT 2005.

2.d. Trls Haute Performance fnerg6tique, fnergies Renouvelables (IIPE EnR) 2ffi5
La consommation conventionnelle d'dnergie du bdtiment est au moins infdrieure de 30 %;o

d la Consommation de rdf6rence d6finie par la RT 2005 repondre d l'un des six points suivantsS:

o panneaux solaires fournissant au moins 50Vo de l'dnergie destinde d I'eau chaude
sanitaire et systCme biomasse foumissant au moins 50olo du chauffage.

o panneaux solaires assurant au moins 50% de l'dnergie destinde d I'eau
chaude sanitaire et systdme de chauffage alimentd par des dnergies renouvelables d
hauteur de 60% minimum.

. pa learx solaires fournissant au moins 50 Yo de I'ensemble des

consommations de I'eau chaude sanitaire et du chauffage

8 CAUE de Loire-Atlantique - novembre 2010 - Rdglementation thermique et labels
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. systeme de production d'6nergie -ftec1igue .olilitTt \:-6Ycit'
renouvelables ,".uruoi u,i" production annuelle d 6lectricit6 de plus de 25

kWlr/m'?surface de plancher en dnergie primaire

obdtiment6quip6d'unepompedchaleur(caract6ristiquesd6finiesdans
I'an0t6).

o immeubles collectifs et batiments tertiaires d usage d'h€bergement:

panneaux .oluir., fo,r*i..*i uu .oin, 50 % de ldnergie destinee d I'eau chaude

sanitaire.
2.e. B6timent Basse Consommation @BC) 2005

Ce label est attribud A des batiments qui sont compos6s de matdriaux et dquipements

economesen6nergieetquir6pondentddesconditionsdnergdtiques.particulicres.La
.onro.-ution en 6iergie primairi de ce t)?e de bAtiment est inf6rieure de 80% par rapport e

la RT 2005.

2.f. Les Bitiments i linergie Positive
un batiment i Energie Positive est un batiment qui produit plus d'dnergie qu'il n'en

consomme. Un tel batiment est congu de manidre i r€duire les besoins 6nergetiques par

rdduction des pertes d'dnergies par les parois, rdduction des pertes par la ventilation et les

infiltrations et la gestion des apports gatuits d'dnergie (chaleur humaine, electromdnager,
energie solaire...). 11 produit dgalement de l'6nergie: chaleur, 6lectricit6 et 6ventuellement froide.
La technique la plus commtme est I'utilisation du photovoltaique, micro-dolienne, une auhe
solution pour produire de l'dnergie renouvelable, commence i se d6velopper.

Conclusion

Aujourd'hui, les b6timentsjouent un r6le trds important dans la ddpense dnerg6tique. Pour

cela nous devons r6fl6chir aux procdd€s qui permettront la rdduction de cette d6pense

6nerg6tique. Plusiews paramdtres agissent sur le comportement thermique du bAtiment dont la
forme, l'orientation, ses dldments constructifs et les amdnagements intdrieurs. Pour plus de

confort, on a recours i une surconsommation d'6nergie, donc il faudrait d'abord amdliorer le

bitiment afin de rdduire la demande en chauffage et en rafraichissement puis bien r6fl6chir sur

la composition des parois de l'enveloppe, la compacitd du volume chauff6, l'emplacement,
l'orientation et le type de vitrages. Des solutions existent pour aboutir d un habitat basse

consommation 6nerg6tique. En guise d'illustration, on peut citer :

- Meilleure isolation de I'enveloppe qui fera diminuer la ddpense 6nerg6tique de

chauffage et de rafraichissement,
- Utilisation des dnergies renouvelables dans les 6quipements de chauffage et de

rafraichi ssement des b6timents.

II.2.Construction d'un modlle d'analyse
II.2.l. Approche urbaine : la typo-morphologie
1I'2.1.1. Apergu sur la typo-morphologie :

Les mdthodes d'analyse se sont d6velopp6es au lendemain du 2cr" conflit mondial,
elles avaient pour but de mettre un terme a l'absence de maitrise de I'expansion urbaine qui
avait caracterisd les cpoques anterieures. L'analyse t1,po-morphologique est n6e suite al

lt apparition de l'6cole italienne Muratorienne en rdfdrence d l'ouvrage de Saverio Muratori

e Source : Energie Positive, http://www.energiepositive.info
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publid en 1959 et qui porte sur la forme de la ville et elle sera rdintroduite en France elle va

s'int6resser aux:

' Typologies des 6l6ments

. Croissance

. Articulation de l'espace wbain

. Repdrage et lisibilit6

L'urbaniste Muratori est consid6r6 comme le pOre fondateur de la typo-morphologie.

Dds les ann6es 50, il prend position contre les visees antihistoriques et anti-urbaines du

mouvement modeme parce qu'il a saisi la n6cessitd de l'ancien, comme infrastructure, pour

que le nouveau puisse 6merger et se d6velopper ; Il s'oppose d'autre Part A une personnalisation

excessive du projet parce que, selon lui, l'espace urbain et architectural est le produit d'un
processus collectifde codification dont I'architecte doit Otre capable de se servir s'il veut ins6rer

ses rdalisations dans le contexte. Si l'importance et l'intdrCt

des analyses Muratorienne ont 6t6 reconnus de fagon unanime, leur rapport au projet a, par

contre, suscitd parmi les continuateus de Muratori des divergences : d'une part ceux qui,

comme Rossi contestent le caractdre opdratoire des principes et de l'autre ceux qui, d l'instar

de Canniggia , poursuivent l'approfondissement de cette approche, consid6rant que la lecture

des processus de structuration du territoire foumit des instruments pour intervenir sur celui-ci.

11.2.1.2. Les objectifs de I'analyse typo-morphologique
. Connaitre les structures physiques et spatiales, des milieux bdtis.
. Comprendre le processus de formation etde transformation des structures du milieu b6ti

i l'dchelle des bAtiments, des tissus urbains, des organismes urbains et territoriaux.
r Savoir caract6riser les structures formelles d'un tissu urbain, d'un organisme ubain ou

territorial : identifier leurs 6l6ments et formuler les rdgles gouvement leurs relations
r6ciproques.

o Savoir reconstituer e partir de la forme existante les mutations successives d'un tissu ou
d'un organisme urbain.
L'analyse tlpo morphologique nous pennet :

o De faire une 6valuation critique de la forme des tissus et des organismes urbain-s.

r D'identifier des permanences structumles associ6es e f identit6 culturelle des lieux et
des contraintes relatives d la conservation du patrimoine b6ti et des paysages culturels.

o De ddfinir des mesures de contr6le des transformations du cadre b6ti et d'encadrement
des projets d'intervention.

II.2.1.3.La m6thode de I'analyse typo-morphologique
La typo-morphologie est la combinaison de la morphologie urbaine et de la typologie

architecturale. r-
La morphologie: 6tude de la forme urbaine dans son ddveloppement historique, d partir des

dldments la composant : le site d'implantation, le plan de la ville, le tracd des voies, les parties

de la ville (quartiers presentant une homogdndit6 rdv6l6e par la trame viaire et la typologie des

6difices. b-La typologie:
la typologie est la classification raisonnde des types, qui implique simultan6ment, a travers

I'analyse d'un corpus exhaustif d'ddifices un travail d'identification des types. Cette demidre
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s'opere a partir de critdres : dimensionnels, fonctionnels, distributifs, constructifs et esth6tiques.

c-Le Rapport Typo / Morphologie: La confrontation d'analyse portant sur des tissus

diffdrents ayant les memes caractdristiques et le m6me mode de gdn6ration permet d'6tablir des

ty,pologies de vocabulaire architectural et urbain et cela permet la destination des similitudes.

L'6tablissement d'une typologie suppose 4 temps :

- un inventaire reconnaitre l'organisation des 616ments d'un dchantillon.
- d6composition de l'6l6ment en fragrtents constructifs.
- classer les 6l6ments par type.
- le regroupement des types composent un petit nombre de moddles.

II.2.2.Approche climatique :

II.2.2.1 Introduction :

Aprds une premidre approche qui a concem6 le processus de formation et de

trarsformation de la ville d'Alger, par rapport d sa composition typo-morphologique depuis le
territoire jusqu'i notre zone d'6tude, cette deuxidme approche dite < climatique D tente de

d6terminer les conditions climatologiques et mdtdorologiques inhdrentes dL notre zone

d'intervention, afin de mieux comprendre I'ensemble de ses 6l6ments susceptibles d'influencer
le rapport entre forme bAtie et consommation d'6nergie.

Cette approche sera divis6e en deux parties, une premidre qui concemera les dom6es
climatiques, en se basant sur les facteurs les plus d6terminants, afin d'en mesurer la nature, la
frdquence et l'6tendue. Suivie d'une deuxiEme partie, qui tentera de caract6riser les typologies
de bdti, par rapport i leur qualitd climatique intrinsdque, afin d'orienter nos choix d'intdgration
ult6rieurement.

Il.2.2.2.PremiCre partie : < Climat et Donn6es climatiques >

A-la notion du climat

Le climat est I'une des principales donndes de la morphologie des systdmes

architecturaux et urbains Il est le r6sultat de l'interaction de plusieurs facteurs, incluant la
tempirature, la vapeur d'eau, le vent, les radiations solaire et les pr6cipitations dans un endroit
particulier et d travers une p6riode de tempsl0.

Le climat est d6fini comme une g6ndralisation des conditions (emps > dejour enjour et
ir travers toute l'anndel'. Le climat: comme ph6nomlne physique, est le rdsultat d'un grand
nombre d'dldments qui se combine entre eux.

A cet effet, il est reconnu qu'une bonne connaissance des ph6nomdnes climatologiques,
ses variables, ainsi que leur utilisation de manidre judicieuse, pourraient 6tre d'un grand apport
aux conditions de confort en gdndrale, et particulidrement le confort des espaces int6rieurs. On
peut distinguer un ensemble d'6l6ments, et de facteurs climatiques rapport6s en catdgories :

- Facteurs 6nerg6tiques: rayonnement, lumidre, et temp6rature
- Facteur hydrologique: pr6cipitations, et hygrom6trie.
- Facteurs mdcaniques: vents, et enneigements.

Le climat d'une r6gion donn6e est d6termin6 par les rdgimes de variations de plusieurs

6l6ments et par leurs combinaisons. Les principaux 6l6ments climatiques i considdrer dans la

'O 
DUPLAY, 1982

II KENDREW, 1957
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conception urbaine en gdn€rale et lors de la conception d'un bdtiment en particulier, et qui
influent sur le confort humain sont :

- Le soleil (radiations)
- La tempdrature
- L'humidit6
- Les pr6cipitations (pluies, neiges)

Etant donn6 que les conditions climatiques peuvent varier d'une journ6e i une autre ou
d'une ann6e i une autre; il est n6cessaire de tenir compte des variations i partir de ces moyennes
pour une vision plus claire et plus rdaliste.

B-Les 6chelles du climat;
Il est important de souligner que la climatologie implique l'6tude des phdnomdnes

atrnosphdriques par des 6chelles spatiales diffdrentesl2. Microclimat: reprdsente la plus petite
de toutes les dchelles atmosph6riques. Les ph6nomdnes qui se produisent dans cette 6chelle
spatiale sont inferieurs d 0,5 km et durent gdndralement de quelques secondes i quelques heures.

o L'6chelle locale: zones comprises entre environ 0,5 et 5 km.
o M6so-6chelle: les ph6nomdnes de produisent dans des zones comprises entre environ 5

et 100 km et durent g6ndralement de quelques heures d quelquesjours.
. Itchelle synoptique: les zones comprises entre 100 et 10.000 km. Quelques jours i des

semaines.
o L'6chelle plan6taire: 6tude du climat sur tout I'hdmisphdr:e ou le globe terrestre. Zones

comprises entre 10.000 e 40.000 km.
Une autre classification des dchelles des climats est trouvde dans Hupfer (1991), Hupfer

a proposd trois 6chelles qui sont le macroclimat, le m6so-climat et le microclimatr3. Pour des
raisons de la conception bioclimatique, on a besoin d'une m6thodologie qui traite ces diffErentes
6chelles en relation avec le bdtiment.

o Le macroclimat : Szokolay (1991) a ddfini trois types de macroclimat pour les
bAtimentsla:

- Les temp6ratures chaudes qui sont la plupart du temps au-dessus de la zone de confort.
- Les temp6ratures mod6r6es qui tombent dans la zone du confort.
- Les temp6ratures froides qui sont la plupart du temps au-dessous de la zone du confort
o Le m6so-climat : Les conditions du m6so-climat augmentent ou r6duisent les

conditions du macroclimat. Les effets de la topographie, de la v6g6tation et d'autres
caract6ristiques physiques cr6ent l'effet du mdso-climat. Six types principaux du m6so-
climat peuvent 6tre distingu6s selon Goulding et autres (1992) : 15

- Cdtidre : l'influence des brises locale de la mer sur l'augmentation des tempdratures
en hiver et le baissement en 6t6 par rapport aux zones continentales.

- Terres plates et ouvertes : f influence des vents puissants sur les zones of il y a peu
d'obstacles physiques cofilme le ddsert et les plaines.

- R6gions boisdes et les fordts : les tempdratures sont plus stables, une humidit6 plus
6lev6e que dans les zones ouvertes ainsi que un ombrage 6lev6.

- Valldes : influence sur le rayonnement solaire et le r6gime des vents < I'effet de
chemin6e>.

12 V.Rohli.et Anthoney J.Vega ont propos6 cinq dchelles climatique.

13 - Thomas, F, Micrometeorology, Carmen J. Nappo, Germany,2008
ra - Hyde. R(ed), Bioclimatic Housing, Innovative designs for warm climates, USA,2008.
r5 -Ibid.
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- Montagnes: la tempdrature baisse pour chaque 100m d'altitude.
- Villes : < ilot de chaleur urbaine >. l'6coulement d'air au niveau du sol baisse.

o Microclimat : La comprdhension du microclimat est 6galement une prioritd majeure.
Le microclimat d'un site est affectd par les facteus suivantsl6 :

Ja forme du terrain
Ja vdg6tation
-les points d'eau.
Ja largeur des rues et l'orientation.
-les espaces ouverts et la forme construite.

L'6tude du microclimat aide l'architecte i 6valuer la quantit6 du rayonnement solaire regu

par le site porr en tirer profit pour le chauffage passif ou en dviter par I'ombrage ou les

protections solaires. Elle permet dgalement d'dvaluer le regime des vents pour l'orientation des

bAtiments et la ventilation naturelle. . ..etc.

C-Les paramOtres climatiques :

Il est vraiment difficile de ddfinir les effets de chacun des diffdrents 6ldments du climat
sdpar6ment. Pour une approche typiquement architecturale on a besoin d'me mdthodologie qui
fait une dvaluation de chacun des 6ldments du climat et son effet sur le bAtiment. Olgyay
(1962)17 a ddfini trois dldments climatiques qui ont des effets sur la construction, la temperature
de t'air, le rayonnement solaire et le vent. Givoni (1978)t8 a ajoutd deux autres 6l6ments;
I'humiditd et le la pr6cipitation.

. La temp6rature de I'air :
Elle est mesurde ir I'ombre, g6ndralement dans une boite ventil{,e d 1.2 d 1.8 m audessus

du niveau du sol. Elle est essentiellement influenc6e par l'ensoleillement (rayonnement du
soleil qui chauffe la terre le jour et du rayonnement noctume qui la refroidit la nuit), mais
6galement par le vent, I'altitude et la nature du sol. Oleyay (1962) etGivoni (1978) voient que

la temperature de I'air d6pend essentiellement de la clartd ou l'opacit6 du ciel qui change par la
saison. Par cons6quent, les jours clairs de l'dtd sont trds chauds, alors que les jours clairs de
I'hiver sont trds froids et cela estjustifi6 par le transfert de l'6nergie solaire. La tempdrature de
l'air est un Cldment crucial qui doit 6tre pris en consid6ration dans la conception architecturale
tant que les d6perditions thermiques d'un bAtiment sont en gmnde partie li6es aux temp6ratures
extdrieures. Les d6perditions thermiques par transmission d6pendent de trois facteurs : les
surfaces dmissives de chaleur, leurs propri6t6s isolantes et la diff6rence de tempdrature entr
l'intdrieur et l'ext6rieur. Le troisidme facteur se rapporte au climat, alors que les deux premiers
font partie du choix de I'architecte et la conception en g6ndra1e. Cette temp6mture varie au
cours de la joum6e, de I'ann6e et d'une annde e autre.

o Le vent :

Le vent est un facteur climatique produit par les d6placements d'air d la surface de la
terre, des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Ce d6placement est caus6

dgalement par la topographie locale et la rugositd des surfaces 19. Le vent est mesur6 d 10 m au-
dessus du sol en plein pays, mais plus 6lev6 dans les zones bAties pour 6viter les obstacles2o. Le
vent est ddcrit par sa vitesse et sa direction. Il est mesur6 par un an6momdtre. Des diagrammes
de frdquence, roses de vent, sont souvent trac6s pendant chaque mois de I'annde ou pendant les

16 -16 Markus T. A. and Monis E. N., Buildings, climate and energy, Pitman Publishing Limited, London,l980.

'7 -Olgyay. V, Desig! With Climat€, Prinston university press, Prinston, New Jeney 1962.
rE -18 Givoni. B, L'homme, L'architecture et le climat, ddition le Moniteur, paris, 1978.
re -5 Samuel. C. et Jean-Pierre. O, [a conception bioclimatique, Terr€ vivante, Mens, France, 2007.
20 - Szokolay. S, lntroduction to architectural science, the basis of sustainable design, Published by Elsevier,
2008
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saisons principales pour aider les architectes ir connaitre les effets intemes du vent sur le
b6timent. Il est donc ndcessaire pour les concepteurs de ddcider s'il faut se proteger des vents
pendant les p6riodes hivernales ou il faut en profiter pendant les pdriodes estivales tant que le
vent a des influences directes sur le bAtiment. Dans les p6riodes hivemales le vent agit sur le
b6timent soit par l'augnentation des ddperditions soit par transmission soit par ventilation, alors
que dans les p6riodes estivales il est bienvenu surtout dans les climats tropicales parce qu'il
rafr aichit I' atmosphdre.

o L'humidit6 de I'air
L'humidit6 de I'air peut 6tre exprimde comme la pression de vapeur d'eau, I'humiditd de

I'air i l'int6rieur des bAtiments influence le corps humain de fagon directe et indirecte, pouvant
provoquer I'inconfort. et la sensation de chaleur et de sdcheresse des muqueuses des voies
respiratoires. L'humidit6 n'a pas des inlluences sur le confon quand les tempdratures sont
basses mais dans les climals chaud et humide elle est une source d'inconfort parce que les
6changes thermiques par dvaporation ont lieu surtout sur la surface de la peau. Elle provoque
aussi la condensation qui pose des probldmes sanitaires et endommage les mat6riaux
structuraux ou de ddcoration.

r Les pr6cipitations :

C'est le volume total de pluie, gr6le, neige ou rosde, mesur6 par des pluviomdtres et
exprim6 en millimdtre par unit6 de temps (iour, mois ou annde.

. Le rryonnement solaire :
< Le soleil foumit 99,998% de l'6nergie qui anime I'atmosphdre, le reste 0,002% provient

de I'int6rieur de la Terre2l >. L'dquilibre de la tempdrature moyenne globale de la terre est
d6termin6 par un 6quilibre entre l'dnergie acquise par I'absorption du rayonnement solaire
entrant et l'6nergie perdue dans I'espace par l'6mission du rayonnement infrarouge. La quantit6
d'dnergie solaire absorbie d6pend du rayonnement entrant et les propri6t6s r6fldchissantes de la
tene22.Le rayonnement solaire est un 6l6ment important i prendre en consid6ration dans la
conception bioclimatique. L'architecte doit en tirer profit dans les climats froids ou dans les
pdriodes hivemales et en dviter dans les climats chauds ou dans les pdriodes estivales. Le
rayonnement solaire est un facteur d6terministe pour les fagades surtout dans les climats froids.

II.2.2.3.Conclusion

Tout concepteur a besoin de connaitre le climat du lieu of il doit construire. C'est-A-dire
le r6gime de tempdratue et de l'humiditd de l'air, le rdgime et la nature des pr6cipitations,
l'ensoleillement, le r6gime et la nature des vents. Ces 6l6ments peuvent orienter la conception
architecturale et inlluencer le confort d I'intdrieur des espaces. A partir de ce principe on
rencontre differents types de climats (climats zonaux, g6ndraux, r6gionaux locaux et
microclimat) En fait, ce sont les bilans radiatifs locaux et le mouvement de I'air de faible
amplitude qui joue le r6le essentiel dans la conception bioclimatique. n est diflicile de
comprendre la nature d'un climat d partir d'une donn6e, il faut combiner les facteurs les plus
significatifs (tempdratures, prdcipitation et humiditd relative) Ia confrontation des donn6es est
trds utile pour plusieurs domaines scientifiques dont l'architecture. C'est pour cel4 une rdcolte
de donn6es climatiques s'avdre importante pour une bonne conception thermique en
architecture.

2r - 33 Claudio V. F, The sun, Natural History Museum, London, UK, 2008-P.6
22 - Haigh J. D. et al. The sun, solar analogs and the climate, Swiss society ofastrophysics and astronomy, 2004.
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Il.2.2.3.deuxilme partie : ( Quilit6s climrtiques des typologies >

A-Introduction :

Dans cette partie on va essayer d'6valuer la qualit6 climatique des diffdrentes typologies,
en se basant sur certain nombre de facteur li6es aux deux paramdtres climatique
(l'ensoleillement et la ventilation) parmi lesquelles, on se base uniquement sur les l'acteurs

suivants : La compacit6, la porositd, le volume passif, les effets du vent, l'admittance solaire et

l'ilot de chaleur urbain. Cette dvaluation tentera d'appr6cier les bonnes camctdristiques
tlpologiques de chaque pdriode que la ville d'Alger a subi d travers les resultats de ces facteurs.

B- Les 6l6ments de caract6risation :

B-1 La compacit6: Le choix de la compacitd g6n6rale du batiment est une source trds

importante d'dconomies aussi bien en 6nergie qu'en investissement. Les pertes de chaleur sont
en effet fonction de la surface des parois en contact avec I'extdrieur ou avec le sol : pour ut
m6me volume et une m€me surface, une habitation plus compacte consomme moins d'6nergie.

Bien str, la conception bioclimatique n'a pas pour objectif lhlper-compacit6.

Privildgier une forte compacit6 revient, pour un volume habitable fix6, A limiter la surface de

ddperdition du b6timent, et donc, d'une part, sa demande de chauffage, et d'autre part la quantit6

de matdriaux i mettre en Guvre pour construire son enveloppe. Il est cependant important de

savoir, lors de la conception d'une habitation, que toute diminution de la compacit6 g6ndre

automatiquement des consommations d'6nergie et des co0ts d'investissement plus 6levds.

Ces 2 points ont une influence directe sur I'impact environnemental du b6timent et sur
son co0t. La compacit6 d6pendant directement de I'architecture du bAtiment, il est diffrcile de
lui donner des limites chift6es. Pour tous tlpes de b6timent, on cherchera la compacitd
maximale.

Les trois objectifs minima ci-dessous doivent 6tre
lus comme des pistes de rdflexion lors de

l'6laboration du projet d'architecture:

-Privil6gier une forme simple.

-Privildgier les mitoyennetds.

-Privil6gier les bAtiments de grande taille.

II I I

La figure ci-dessus propose, d partir d'une
analyse purement gdorn6trique, de comparer la
variation de la compacitd par rapport A :

-La forme (i volume constant) : les formes
sph6riques, cylindriques et cubiques sont les plus
compactes.

-La taille (d forme constante) : pour une forme
d6finie, une augmentation de la taille entraine une
augmentation de la compacit€.

Figure 14 : Impact d€ la forme, la taille et la
proximit€ de d'autres volumes sur la
compacitd des formes simples.

!
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- Au mode de contact (d forme et volume constants) : Pour le m6me volume, la compacit6
de maisons mitoyennes est inf6rieurs d celle d'un pavillon car les murs mitoyens sont disposds

entre deux espaces chauffds et ne seront pas compt6s comme deperditifs. C'est pourquoi, la
ldgislation de nombreux pays encourage certaines
typologies urbaines (rang6es de maisons
mitoyennes, immeubles collectifs).

Pour une m&ne composition de paroi, une
variation de la compacit6 modifie considdrablement
la danande d'6nergie. Par exemple, passer d'une
compacitd de 1 i 1.5 sigrrifie que pour un m6me
volume, l'enveloppe de ddperdition a 6td diminu6e
de l/3. Les pertes de chaleur par l'enveloppe
auront diminud d'autant.

La figure ci-contre montre l'impact de la
compacit6 sur le calcul du niveau K. Relativement
i l'ensemble du bdtiment, les 6conomies de
mat6riaux d mettre en €uwe permises par une meilleure compacitd sont bien 6videmment
moins importantes, puisque I'enveloppe ne represente qu'une partie des parois. Cette
diminution de l'impact environnemental de l'immeuble reste cependant appr6ciable, d'autant
qu'elle s'accompagne d'une diminution de son co0t. Le co0t relatif d une bonne isolation de
l'enveloppe est 6galement diminu6.

Une architecture durable privildgiera donc la mitoyennet6 et une relative densitd de l'habitat.
Celle-ci est tout d fait compatible avec la qualit6 architecturale et les expressions
contemporaines de l'architecture.

B-2 L'ilot de chaleur urbain

L'expression < ilots de chaleur
urbain > signifie la diff6rence de

tempdrature observde entre les milieux
urbains et les zones rurales environnantes.
Les observations ont dCmontrd que les
tempdratures des centres urbains peuvent
atteindre jusqu'd 12 oC de plus que les
rdgions limitrophes2s.

En plus du climat loca.l,

influencd par diffdrents paramdtres

m6t6orologiques comme la tempdrature,

l'humiditd relative et le vent, plusieurs

causes de sotrrce anthropique favorisent
Figure 16: Esquisse d'un profil d'ilot de chaleur

urbain.

l'6mergence et I'intensification des ilots de chaleur urbains. Ces causes sont les dmissions de

gaz d effet de serre, la perte progressive du couvert forestier dans les milieux urbains,

l'imperm6abilitd et les bas alb6dos des mat6riaux, les propri6t6s thermiques des matdriaux, la

Flgure 15 : lmpact de la compaclt6 sur le nlveau

global d'lsolation X, pour une composltlon de

parol ldentlque.
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moryhologie urbaine et la taille des villes ainsi que la chaleur anthropique. Trois types

d'ilots de chaleur urbains sont distingu6s dans la littdrature, soit :

les ilots de chaleur d la surface du sol

les ilots de chaleur de la canopde urbaine (zone d'air comprise entre le sol et la cime des arbres,

ou des toitures des bdtiments, ot l'essentiel de l'activitd humaine se dCroule). les ilots

de chaleur de la couche limite urbaine, situ6e au-dessus de la couche de la canop6e, qui fait
r6f6rence e la temp'drature de I'air (Oke, 1982; Voogt, 2002).

L'intensitd des ilots de chaleur change sur une base quotidienne et saisonnidre en fonction
des diflErents paramdtres m6tdorologiques et anthropiques. En gdn6ral, I'intensite des ilots de
chaleur de la canopde urbaile est plus forte la nuit que lejour (Oke, 1987; Pigeon et a1.2008)

B-3 La porosit6 :

Dans le milieu scientifique la porositd est ddfinie comme ( l'aptitude d'un matdriau ir se

laisser traverser par un fluide. > La porosit6 enhe un bitiment et son environnement parait
capitale d diffdrents niveaux. Tout d'abord, la porositd est le lien que le b6timent entretient avec
son environnement. C'est donc la porosit6 qui permet au b6timent de viwe : celui-ci, comme
un organisme vivanto est travers6 par diff6rents flux. Outre les flux de personnes, que I'on peut
facilement se reprdsenter, le b6timent est perp6tuellement travers€ par des flux d'air se

d6plagant entre les zones chaudes et froides. L'a6ration naturelle est parfois inexistante et on
doit alors avoir recours i des systdmes d'adration artificielle. Cette demidre doit 6galement
rdgler d'autres probldmes que gdre I'adration naturelle comme I'humiditd ou la tempdrature
ambiante.

3.2.4 Le volume passif :

Le volume passif correspond d la
somme des volumes compris d moins de six
mdtres d'une fagade. Ces volumes peuvent
bdndficier d'un 6clairage et d'une ventilation
naturelle. La zone non passive d'un bdtiment
consornme deux fois plus d'6nergie qu'une
zone passive. Le volume passif repr6sente un
potentiel important d'6conomie d'6nergie.

3.2,5 L'admittance solaire :

Cet indicateur est 6valud d partir des
Flpure 17 : sch6ma d€montrant le volume passif

caractensuques srmpl r I lees de captauon
d'un betlmentsotiure oe cnaque parol exleneure.

L'admittance solaire est calculde par une dquation utilisant des diff6rents coefficients
l' orientation et d' autres facteurs climatiques.

Passive volume

I
Built volume

1i6s d

3.2.6 Prospect (Ratio H/L)
OKE, T.R. (1987) ddfinit le prospect comme 6tant le rapport de la hauteur moyenne des

bdtiments d'une rue par sa laxgeur. Le prospect moyen permet simplement de caractdriser

l'ensoleillement et la lumiOre disponible et des effets d'ombrage au sein d'un tissu h6tdroglne.
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III.1. Approche cognitive

ll.1.l. Pr6sentation de I'aire d'6tude (1t' Mai' Sidi M'hamed) :

ef
Notre zone d'6tude, 1 Mai, se trouve d

l'6chelle de de la commune Sidi
M'Hamed (ex champs de manouwe).

N

Le morceau de la ville d'Alger, dit
l"Wai, est un centre urbain trds
important. La pr6sence d'un fait urbain
(l'hdpital de Mustapha) marque la zone
par sa taille et sa fonction vitale, la
position strat6gique de la zone sur la
baie d'Alger lui attribue une position
potentielle au ddveloppernent de son
statut de centralit6, aussi la zone de 1"'
Mai se pr6sente comme un p6le
d'articulation entre plusieurs tissus
urbains, cette articulation se lit
physiquement par la place du 16' Mai,
mat6rialisde par un rond-point.

Malheureusement, cette demidre a perdu son statut sociocultuel et elle est r6duite en un
canefour de transition

II.1.2 Pr6sentation de la commune de Sidi M'Hamed

Sidi M'Hamed se situe dans la r6gion nord sud de

l'Algdrie, A environ 2.5 du centre-ville ancien. Cette

commune a 6t6 cr66e en 1835 sous le nom de Mustapha

Pacha.

Figure 20 : Localisation de la commune de sidi
M'bamed dans la wilaya d'Alger

o

Figure 19 : vue panoramique sur la
place du 1" Mai

Flgure 18 : d6llmltatlon de l'alre d'6tude

.;\
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Alger-CentreAl ger-CentreAl ger-Centre

Figure 2l : Les commutres limitrophes de
Sldi M'ham€d.

III.1.3 Accessibilit6

Notre zone d'6tude est trds
permdable, ceci est dt d son

infrastructure hidrarchisde en voie
principale de desserte territoriale de

voie de desserte entre villes.

A l'6chelle territoriale : Notre

zone d'6tude est accessible A partir
de:
-L'avenue de I'ALN d travers

l'6changeur(1).
-La voie ferrde par la gare Agha(2).

A l'6chelle de lac ville : Notre zone

d'6tude est accessible d partir de:

-La rue Hassiba Ben Bouali, reliant
Maurdtania au I "' Mai(3)
-La Rue Med Belouizded, reliant le
I et Mai au Hamma (4)

-L'avenue Ali Mellah, reliant le le'
Mai i Addis Abeba.(S)

-Le boulevard Aissat Idir : reliant le
1er Mai au futur hyper centre (6)
-La ligne I du m6tro d'Alger(7).

El Mouradia El Mouradia Belouizdad

o

Alger-Centre " Be lou izd ad

Poru mieux cemer noEe zone
d'6tude, on l'a divisde en quatre
entitds, ces demidres sont le rdsultat
de l'intersection des axes structurant
la zone, cette intersection est aussi ir
l,origine de la crdation de la place Figure 22 : le d6coupage de la mne d'6tude en entit6s

du lo Mai. Chacune de ces quatre entit6s reprdsente un tissu diff6rent de I'autre mais elles ont
toutes un point en commun, elles entourent toutes la place du l"t Mai,

II.1.4 Les donn6es climatiques de I'aire d'6tude

III.l.4.l Les prdcipitations

Master 2 : AEE JJ Blida 2016
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Ma$er 2 : Resultats de la recherche Hotel urbain HPE (Haute performance dnergdtique) au ler Mai-Alger

Alger est caractdrisee par un climat mdditerranden present des 6tds chauds et humides. Avec
des hivers doux et courts les tempdratures moyennes sont de 30.5 oC en aout et 16.5 oC en
janvier.

Pr6cititdid1s lmml Jours avec pecipitdion [d]
'150 10

I
6

I
2

0

'100

:0

0
Jarw. Fiv M6!s Avr Mai Jdn Jul. Aoril Sapt Ocl Nov. D6c

I Precb,tatbm Jours avec precilitation

Figure 23 : Moy€nn$ mensuelles des pr6cipltations durant ls p6riode sllant de 1995 i 2010
8 ls ststlon de Drr el Beida (O.N.M)

Les pr6cipitations sont d'une importance secondaire. Il pleut environs huit mois sur
douze, avec une quartite mensuelle variable qui atteint son maximum pendant la saison
d'hiver, ou elle atteint l25mm en d6cembre pour huit joum6es avec pr6cipitation, et94.7 rllrm
en novembre pour seulement cinq jours avec pr6cipitation.

lll.l,4.2 L'humidit6

Dans la phase de concept, I'humiditd relative a peu d'importance, sur tout sous nos
climats. Elle atteint i Alger le seuil de 84% et descendjusqu'i 40% soit une moyenne de 60%o.

moY

l,),r fl'v rnJr, .rv/rl firJr lurfl Jurllet .rout rep! o(l ,l6v d(,c

Flture 24 : Moyennes mensuelles de l'humldltd relatlve durant la

p6rlode allant de 1995 a 2qr4l la statlon de Dar El Belda.
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A

III2. Approche analytique
IIIJ.1. Analyse urbaine
IIIJ.1.1. Lecture territoriale

Probl6matique:

Quel est le r6le ddterminant que jouent la structure et la morphologie territoriale dans

l'6mergence et la formation de la ville?

A-La structure naturelle du territoire d'Alger :

Le territoire d'Alger est un
ensemble constitu6 de divers
6l6ments morphologiques ,il fait
partie du complexe montagneux de
I'Atlas Tellien, il reprdsente une
succession de massifs de montagnes

,c6tiers et plaines, avec de nombreux
cours d'eau et sources sur le versant
des montagnes et au milieu des
collines qui I'accidentent .Il s'agit
d'un relief assez complexe et
diffCrentiel qui se prolonge des
collines du sahel au nord, jusqu'aux
bassins int6rieurs constituants la
plaine de la Mitidja au sud.

Le territoire d'Alger est limit6 par
ces diffdrents dldments ainsi :

*Au nord: par la mer m6diterran6e
*Au sud: la plaine de la Mitidja
*A l'est: Oued El Harrach.
*A l'ouest: Oued Mazafran

St!c!r. d! l.nnor n.t .l O L !ia. d^rod

Flgure 25 : La structure naturelle du tertltolre d'Alger

B-Le r€seau hydrographique :

Le territoire du Sahel

Algdrois est traversd par deux

importants cours d'eau de grande

envergure territoriale. L'oued El
Harrach e l'est et I'oued Mazafran A Ftgure 26: te r{seau hydraultque du terrttotre d,Alger
l'ouest se rencontrent en fer d cheval

et forment des oueds au r6gime intermittent un rdseau hydrographique qui connait par fois des

fortes crues lors de la saison des pluies. Les pentes commandent le ruissellement des eaux et

les crCtes dessinent les lignes de partage des eaux. Ces multiples voies d'eau descendent des

ligres de cr6tes des monts de Bouzereah vers la mer pour rejoindre des cours d'eau d'une
plus grande importance qui s'dlargissent i leur tour en embouchures.
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D-Conclusion :

L'occupation de la ville d'Alger et sa structure actuelle est le r6sultat d'un long processus de

formation dont la nature du site, sa structure et sa morphologie ont ddtermin6 le d€veloppement

urbain de ce tenitoire ir travers I'histoire.

.111.2.1.2. La structuration des villes du XIXe sidcle (l'exemple de Psris) :

Introduction :

Le XIX e sidcle marque une rupture sur le plan de la forme et de la structure de la ville

algdrienne .La colonisation est le moteur. C'est aussi un moment de grandes mutations structurelles

et morphologiques de la ville dans le monde (Barcelone, Amsterdam, Istanbul, le Caire, paris ...)

.Elle constitue pour nous la matrice de la ville d'aujourd'hui.

En effet, te 19 siecle est marqud par de fortes mutations urbaines. Les r6volutions

industrielles ont introduit une mutation dans le paysage urbain marqu6e par la restructuration des

grandes villes europdennes et mondiales en rdponse aux consid6rations hygidnistes et dconomiques

.Elle engage la ville dans un nouvel dlan d'urbanisme modeme et rationnel'

On pouna d6finir les consfuuences

sur la forme du tissu urbain et sur

le plan urbain en analysant

['exemple de paris.

De grands boulevards et avenues

sont perc6s pour relier les quartiers

entre eux, de nombreux bitiments
sont d6truits pour laisser place i de

nouvelles constructions qui

respectent des normes strictes en

termes de hauteurs et de style.
Flgure 31 : vue a6denne de Parls

Entre 1830 et 1850, l'urbanisme modeme fait ses premiers pas, par la mise d nu des d6fauts

de la ville industrielle et grece d l'intervention des techniciens et hygidnistes qui s'efforcent d'y
rem6dier. Les premidres lois sanitaires sont votdes :

o Loi de 1841 portant sur l'expropriation pour cause d'utilit6 publique.

o Loi de 1850 portBnt sur les ilots insalubres (c'est sous le couvert de ces

lois que Haussmann fera d6molir plus tard, la moiti6 de Paris).

La rdvolution frangaise de 1848, permet la prise de pouvoir d'une droite conservatrice, autoritaire

et populaire. Dds son arrivee au pouvoir, Napol6on III va s'efforcer de rdaliser la ville iddale

esquiss6e par les th6oriciens urbanistes socialistes (Saint-Simon, de V. Considdrant, E. Cabet).Les

grands travaux de Paris sont lanc6s par Haussmann nomm6 prdfet de la seine en I 853.
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A- Les travaux d'Haussmann :

Haussmann rdorganise, en premier lieu, les services techniques selon les critdres modemes,

en appelant ir leur t6te des ing6nieurs comp6tents, Il s'est assur6 d'un instrument exdcutif capable

et rentable, de nombreux bAtiments sont d6truits pour laisser place A de nouvelles constructions qui

respectent des normes strictes en terTnes de hauteur et de style architectural, avec notamment une

uniformitd des fagades. Les maitres mots de ce grand projet parisien sont, outre I'esth6tique

rationnelle et l'hygidne, la perspective et l'unit6. Les travaux d'Haussmann peuvent se diviser en

5 catdgories :

A-l.l Les travtux routiers : L'id6e est de restructurer Paris autour de 2 grandes percdes relides

par des voies concentriques, d partir desquelles rayonnent quelques grands axes en direction de la

Piriphdrie (rdseau en 6toile), Urbanisation des terrains pdriph6riques par le trac6 de nouveau r6seau

routiers. Ouverture de nouvelles artdres dans les vieux quartiers : percement avec reconstruction

des ddifices le long des nouveaux alignements.

Flture 32 : le pdnclpe dG restructuratlon de Parls
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Master 2 : Rdsultats de la recherche Hotel urbain HPE (Haute performance au ler Mai-Alger

A-2l Les travaux de cotrstruction dirig6s directement prr la pr6fecture et les autres

institutions publiques : La prdfecture prend en charge la construction des ddifices publics

dans les nouveaux quartiers et dans les quartiers anciens : 6coles, h6pitaux, prison, bureaux,

administratifs, bibliothdques etc.

A-3/ Les tnvaux pour cr6ation de parcs publics : Haussmann entreprend I'am6nagement

du bois de Boulogne, le bois de Vincennes d la fonction de la Seine Maritime. La cr6ation de

deux jardins : Les Buttes-Chaumont et le parc Montsouris.

A-4l Renouvellement des 6quipements du vieux Paris: Equipements hydrauliques:

aqueducs, installations de pompage de l'eau de la Seine. L'installation d'6clairage public est

tripl6e.

A-5/ Modification de I'organisation administrative de la ville : Les 12 anondissements

naditionnels sont portds it 20. La limite de la ville coihcide avec ses fortifications. 11

communes p6riph6riques sont annexdes A la ville.

Conclusion :

En mdtamorphosant Paris, Haussmann a fait de la capitale parisienne une ville moddle pour

d'autres grandes villes europdennes. Paris, devenue < capitale de l'Europe > a permis la
propagation des iddes de l'urbanisme r6gulateur haussmannierL en apportant une solution aux

probldmes rencontr6s par la ville industrielle du 19d sidcle.

III.2,1.3.Analyse historique :

Au cours de I'histoire, I'Algdrie a 6te i la fois I'horizon corrmun d'innombrables

cultures, le lien de rencontre entre les civilisations. Celle-ci en effet recdle un patrimoine

colonial trds important qui t6moigne d'un dchange d'influence pendant une pCriode donn6e et

qui repr6sente un type de construction illustrant une pdriode significative de l'histoire.

A-La p6riode ottomane (16e siicte) :

-Introduction :

Le site de la M6dina d'Alger
est d6fini par un triangle inclin6
avec une pente moyenne de l5%o

S'6tendant sur une superficie de 70

hectares environ, elle occupe la
pointe occidentale de la baie

d'Alger.

Un site favorise par ses

caract6ristiques stratdgiques et

d6fensives, il offre d la ville qui s'y
est dtablie une position surelev6e,

protdg6e par la prdsence de

nombretx ravins et escarpements, et

abritde des vents froids du nord et du
Flgure 33: Carte schdmatlque de la structuratlon de la ville
ottomane et son terrltohe.
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Master 2 : Rdsultats de la recherche H0tel urbain HPE (Haute performance energdtique) au I er Mai-Alger

-Bab Djedid qui s'ouvrait sur la
citadelle.
-Bab Azzun qui donnait sur la Mitidja
et facilitait les activitds commerciales

avec l'intdrieur.
Bab Djezira qui donnait sur le port et

constituait le poumon de la ville.
-Bab El Oued qui communiquait avec

La haule villez

La haute ville (el djebel) 6t6 n

caractdre r6sidentiel son tissu dense

et compacte dtait structurd par deux

Rues (rue de la casbah - rue porte

neuve). Ces rues divisaient cette

partie de la ville en trois entitds qui

sont subdivisdes d leur tour en sous-

entit6s et qui sont les quartiers.

Les rues de la haute ville:

Flgure 35: Carte sch6matlque d6montrant les deux partles s

de la Casbah.

-

le I'Ouest et le cimetidre. l
-Bab El B'har qui donnait sur

I'arsenal. La 1

ville ne se limitait pas i son perimdtre

intra-mwos, elle s'6tendait sur un

territoire plus vaste autour d'elle Hture:t4: carte sch6mattque d6montrant les clnq port6 de

appel6 fahs (fahs Bab azzoun-fahs Bab la casbah.

el oued-fahs Bab Edjdid) il contenait des maisons de plaisance, des fabriques des jardins

appel6s Haouch et des cimetidres et 6tait gardait par des fods.

A I'int6rieure des remparts, la
ville se divisait en deux parties (la
basse casbah et la haute casbah),

distingu6es par le relief, le systdme de

rue, la population, et par les activit6s,
D6limit6es et articuldes par l'axe
(B6b-azzoun Bdb-el-oued) le cordon
ombilical de la ville.

Une hi6rarchie existait dans le systdme viaire de cette partie. Les grandes rues

traversaient toute cette demidre, elles desservaient plusieurs ruelles qui se terminaient trds

souvent par des impasses. A I'intersection de deux rues on trouvait souvent une fontaine, cela

est d0 au conditionnement des voies par le rdseau hydrographique.

Master 2 : AEE Blida 2016

nord-ouest, dominants en hiver. Sous le rdgne des turcs, la ville connaitra l'6dification de

remparts, on enftait i la ville par cinq portes, fermdes i la tombde de la nuit. Ces cinq portes

dtaient :
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Master 2 : Rdsultats de la recherche H6tel wbain HPE (Haute petformance dnergdtique) au ler Mai-Alger

La basse ville
C'est la partie plane de la ville congue comme l'espace public; c'est-i-dire, la ville dans

tout ce qu'elle peut contenir comme populations diversifi€es, de fonction de Productions et

d'6changes elle est considdr6e comme le quartier central, celui du Pouvoir et des affaires.

A I'instar des grandes villes arabes, Alger s'organisait autour d'une zone centrale, situde

au point de convergence des trois rues principale de la ville qui sont :

-La rue de Bab Al-Jazira (ou

de la marine) conduisait vers le
port, dont les fonctions n'6tait
pas seulement commerciales,
puisqu'elle 6tait 6galement le

centre de I'activit6 des corsaires;

c'est par li que p6n6traient en

ville les marchandises

import6es.
-La rue Bab Azzum

mentait d la porte du m6me

nom, qui 6tait situde au sud de

la ville, et par laquelle entraient

les produits de I'int6rieur du
pays.

La rue de Bab El Oued

sur la porte nord de la ville.

Flgure 36 : Grte sch6matlque d6montrant le r6seau
vlalre de la casbah

Le reliefdu tenain et le rdseau hydrographique ont conditionnd f implantation des voies

de communications et par cons6quent des parcelles d'habitation qui se trouvent aux abords.

L'agencement des parcelles par accolement formait des ilots. Le

parcellaire s'inscrit G6n6ralement perpendiculairement aux courbes de niveaux Pour faciliter
I'ecoulement des eaux de ruissellement. Les impasses 6taient parallCles aux courbes de

niveaux et cela pour dviter la p6n6tration des eaux pluviales.

Les rues de la basse ville:

Alger s'organise autour d'une zone centrale situde au point de convergence de trois rues

principales :

-Rue Bab Azzoun : Constituera pendent toute la pdriode turque, la grande artdre commerciale

d'Alger, le long de laquelle on trouvait des activitds de moins en moins importantes au frr et

d mesure qu'on s'6loignait du cenhe pr6sentant ainsi I'espace public par excellence.

-Rue Bab EI Oued : est d'une importance commerciale moindre.

Rue Bab Djazira: ex rue de la marine, concentre un nombre important de b6timents

militaires, religieux, publics et commerciaux.

d€bouchait
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Les quartiers (Homa) 6t6

ddlimit6s naturellement par des

ligres de cr6tes et des talwegs.

Ils pr6senlaient un niveau

d'autonomie social,

administratif formel et

fonctionnel.

En effet, l'une des

caract6ristiques de cette ville de

r6sidence, 6tait la sdgr6gation

des communautds et de leur
organisation en rme

cinquantaine de quartiers tlture 37: carte sch6matlque d6montrant la r6partltlon des

topographiquement distincts et quettleB de la casbah'

administrativement autonome, constituant ainsi une vdritable mosalque +qui vivait en

harmonie parfaite.

Conclusion :

En 1830, Alger se rdsumait e une citd compacte homogdne comprise dans un mut
d'enceinte. A partir de cette date(1830) l'intervention frangaise allait bouleverser

compldtement la structure initiale.

B-La pSriode coloniale :

l-Processus de formation de la ville i partir du noyau historique :

Le site s'est avdrd au d6but de la colonisation frangaise, trop exigu pour contenir une

urbanisation alimentde par la pression ddmographique et le besoin d'dquipements et

-1

\,.
'-fi:
. .3
-v--'1?
,J

,a.a o'Alr.r

I
I

a
]'

B

d'infrastru FlSure 38 : processus de formatlon de la vllle I partlr du noyau hlstorlque :s A la

topographie du site marqud par l'existence de la plaine de la Mitidja tandis que la prdsence

d'une banidre montagneuse A I'ouest exclut toute option pour cette direction.

Globalement, I'extension spatiale de I'agglomdration d'Alger est alors orient6e dans les

deux directions suivantes :
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Master 2 : Rdsultats de la recherche H0tel urbain HPE (Haute performance dnerg€tique) au ler Mai-Alger

-Vers le sud-est (les hauteurs):ce site culminant i 400m d'altitude, fortement
d6coup6 de ravins et aux pentes trds fortes, abritera dans un premier temps un habitat
pavillonnaire et par la suite de grands 6quipements.

-Vers ilEst: de la plaine littorale jusqu'i la Mitidja, Ce site a privil6gi6 l'extension de la
ville d'Alger pendant la colonisation et aprds la pdriode coloniale. Composd de

terrains agricoles ne prdsentant pas des difficult6s majeures I'urbanisation.

En 1830,avec I'arriv6 des colons ,leurs interventions se limitaient i I'adaptation du tissu

existant (mddina) aux exigence militaires (la crdation de la place des martyrs ),pour cela ,ils
ont effectu6 une sdrie de remodelage structurel (la destruction de la plus part des 6difices de

la basse casbah ) ,substituant i la centralisation prdcoloniale un cenfie militaire de

domination et de surveillance .

Les dispositifs de d6fense ont
6tait renforc6s dds 1841 par la
construction des servitudes

militaires le long de la cote, cette

pdriode est marqude par

l'6loignement du centreo qui a

commencd par la formation des

faubourgs arx voisinages de ces

portes :

Bab-Azzun et Bab El Oued.

La destruction du rempart

turc renforce ainsi le

mouvement lin6aire de la
croissance vers le sud, selon la
direction du port, ordonnd par

I'axe reliant l'ancienne ville au

reste du territoire, la route de

l'Aghouat (actuelle Didouche).

*-i!+_.\

V 7
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\ \
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I fi.r-l

X
Flgure 38: dlffdrentes 6tapes de crolssances de la casbah

Ces quartiers de banlieue . d'Al8er

coloniale suivant une nouvelle forme urbaine caractdris6 pi *. trame orthogonale en damier
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Master 2 : Rdsultats de la recherche Hdtel urbain HPE (Haute performance dnergdtique) au ler Mai-Alger

Cette ligrre de croissance

indique une direction et conftre au

tissu nouveau une structure, le

choix de cette direction est dictde

par: la topographie et la position
jouxtant le port. Trois ann6es apres

la destruction de la I ere barridre

qui constituait le rempart turc, une

autre venait en 1847 pour limiter
les nouvelles extensions (actuelle

bd l$emistD.Ainsi la ville qui s'est

ddveloppe au rythme de son port

s'extravertie, le commerce y fleurit
et les infrastructures s'y installent,

les faubourgs se sont donc annexds

d la ville. C'est i ce moment-lir qu'il
faut situer la mutation d'Alger de

ville militaire en centre teftiaire.

.:
o{

\

I

,

I r{{5

X

Ddveloppement fin 1800, ddbut

1900 des quartiers de la grande poste Flgure 39: Alser en l89s

et de I'Agha suite d la destruction du rempart de la colonisation, remplacd par des boulevards.

a

I
i.ri

e

Flgure 40 : Sch6ma d6montrant le processus de formatlon de la vllle

. Le premier d6doublement :

Entre 1830 et 1870, la ville a connu un premier dddoublement qui a consistd en une croissance

lindaire. Il coihcide avec la premidre extension extra muros (le quartier d'Isly), d partir de

oued Bab Azzoun suivant un parcours p6riphdrique I'actuelle Ouerida Medad jusqu'd la
grande poste of existait d I'origine un oued et donc repr6sent6 une contrainte et interrompait

l'extension.

/

1 Noyau Historique

2 1- D6dolblement

3 zeme D6doublement

a 3eme Dddoublement

5 4eme D6dou
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. Le second d6doublement ! Donne naissance au zeme module qui s'inscrit entre deux

cours d'eau, le deuxidme cour d'eau est reprdsent6 aujourd'hui par la limite de

I'enceinte frangaise actuelle boulevard Khemisti et la place du le Mai.
r Le troisiCme dddoublement : Il dtait beaucoup plus important, favori# par I'absence

de contraintes morphologiques du site. Le premier plan d'am6nagement approuvd le

17 Ao0t 1931 vdhicule I'idde de I'extension vers le Hamma. Il s'effectue suivant le

parcours qui englobe le Champ de Mancuwes, la plaine d'El Hamma jusqu'A

I'intersection avec Oued Kniss.
. Le quatrilme d6doublement : Ce d6doublement s'effectue entre oued Kniss et oued

El Harrach et la naissance du quartier d'Hussein Dey.

D6veloppement de la ville I partir des concepts de nodalit6 et polarit6 :

Un neud peut 6tre defini comme un point de concentration dans une continuitd ou un

point de s6paration entre deux continuums. Sur une dchelle architecturale, il peut 6tre exprim6
par la connexion entre deux 6l6ments coftIme une colonne et une poutre, ou par la renconhe

virtuelle de deux axes, un nceud n'est pas seulement un additif mais un organisme capable

d'accomplir une t6che qui est plus d'une grande port6e que de ddlimiter I'espace.

Un p6le est l'augmentation progressive du concept de nceud .il est un point of il est plus

que la convergence en moyen d'6vdnements, dont I'influence d6passe les environs imm6diats.

2-Explication des concepts de nodalit6 et de polarit6 dans le processus de d€veloppement

de la ville d'Alger :

La basse casbah, dont
le caractdre de pole

central disparait au

profit d'un nouveau

centre europden qui est

le quartier Isly, qui

s'dtablit extra-muros.

Naissance du premier
p6le (A) d partir du

noyau historique qui
joue le rdle du premier

A

C

nceud.

D6buts 1900 un
nouveau centre Flgure 41: piocessus de d€veloppent de la vllle d'Al6er selon le prlnclpe de
s'attlrme aux polarlt6 et antl polarit6
alentours de la
grande poste suite aux destructions des remparts de colonisation qui ont 6td remplacds par des
boulevmds (actuel Med lftemisti) .Naissance du deuxidme nceud (B)qui va engendrer le
ddveloppement du nouveau p6le Dans les anndes 1920, le champ de maneuvres devient
propri6td de la ville d'AJlger, une large avenue Ali Mellah est r6alis6e en 1950 pour permettre
une liaison avec les hauteurs du sud. Celle-ci prend naissance de Ia place du I er Mai (C)
carrefour des routes de Constantine et de Boussaada. Qui s'6tendjusqu' au Champ de
Maneuwes. Au-deld des institutions du champs de manceuvres et de I'hdpital civil(h6pital
Mustapha) un faubourg prend naissance du jardin d'essais et inversement de I'arsenal ou le

c. c

rl
B

'aF-:-:+ {
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A!o>

I
Ia,

fiture 42 : La premllre artlculatlon, Eoulevard

Khemlstl et la Grande Pode

Flgure 43 : Dauxllm€ ardolatlons, l. Champ de

mancuwe et l€ nond-polnt du ler Mal

L'extension extftr muros entraina un
changement de mode de croissance, le ddplacement du centre s'est fait de la ville mdre
(casbah) vers le quartier de Mustapha (Actuelle le Mai) et ceci tout au long de I'urbanisation
de la ville, donnant ainsi d la capitale une structure urbaine lindaire paralldle A la baie et
ponctu6e par plusieurs centres. Les limites de ces centres ont toujours 6te consid6r6es comme
des barridres de croissance qui, franchies, deviennent des 6l6ments d'articulation et de

structuration. La structuration des villes du XXe sidcle.

Ill.2.1.3.Anatyse urbaine de notre site :

A/Processus de formation du tissu urbain de notre zone d'6tude :

Afin de comprendre le processus de formation du tissu on a entam6 notre travail par un

ddcoupage morphologique qui consiste i faire une lecture synchronique de la ville d partir de

son 6tat actuel. Nous abordons ensuite le deuxidme point de notre travail qu'est le ddcoupage

historique. C'est une lecture diachronique qui rdvdle le processus historique de formation et

de transformation du tissu dtudi6.
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quartier oulrier d'El Hamma se construit sur des anciens jardins maraichers ,suivi de la
construction des premidres vois de communication vers le sud et I'est de I'Algdrie ,induit
I'extension de la ville tout le long de leur tracd: c'est Hussein Dey et maison carr6(actuelle
commune d'El Harrach) ,qui suivent les axes routiers puis ferroviaires qui mdnent vers I'Est .

3-Repr6sentation des articulations :

Conclusion :
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Le pnrctllrlre

46 : la structure du blti

Tir3o (oDliru

Tis3u 6clrld

f irru ringulier

Le oarcellaire : c'est un systeme de partition de I

un certain nombre d'unit6s foncidres, les

fragmente le territoire.

Dans notre zone d'6tude, la trame parcellaire n'

r
+

L'ilot est I'unitC de urbaine dont la configuratl

par la trame, et chaque de I'ilot obdit d la rue qui

parcelle, ce type rdpond

damier dont l'6l6ment de

aux principes

est I'ilot.

I
! ttotl

ilotl

Figure 47 : la structure du parcellalre .

Le b6ti (le tissu constructif): le systdme bdti regroupe I'ensemble des

masses construites de la forme urbaine, quelle que soit leur fonction

(habitation, 6quipement) ou leur dimension

L'espace.b6ti varie ente deux variet6s fonctionnelles :

o Le logement: Le parc logement rdalis6 dans sa plus grande part
dans lapdriode coloniale, varie du simple logement individuel aux
immeuble de R+15 (les barres) avec souvent des

activitds commerciales qui occupent les RDC.

o Les dquipements: Le ler Mai comprend de grands dquipements
de niveau national tels : I'h6pital Mustapha Pacha, le ministre
de lajeunesse et des

N

le voies de fonctions et d'importances
rarcellaire. C'est un systdme de liaison

'ille.

rdable, ceci est dfi A son infrastructure

desserte territoriale, de voie de desserte

nque de voies desserte inter-quartier et

ntinuit6. Ce genre de rdpartition peut

: Des dds6quilibres entre les voies

l pi6tonnes peut disponibles et mal

sonores et pollution atmosphdrique

iques et vdgdtaux

s et des Neuds
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ntraina un changement de mode de croissance. Le ddplacement du centre s'est

rs le quartier de Mustapha (actuelle ler Mai) et ceci tout au long de I'urbanisation

pitale une structure urbaine lindaire paralldle d la baie et ponctu6e par plusieurs

)etit village d'Isly ainsi que plusieurs 6difices appartenant d Mustapha Pasha, la

:r66e en 1835. Avec la construction du quartier europ6en, la ville d'Alger rejoint

pha, puis avec le ddveloppement rapide de ce faubourg, la commune pour la

lger en 1848 avant de redevenir une cornmune ind6pendante en I 871 suite i des

rocessus de formatlon du champ de manouvres ex Mustapha.

i

i

c

i

ha

Point de
jonctions

Squarc Pr:rt Iinid

LA (ASIIA}I

Rvu ('lc 0uthndj

Ruc Victor t{ugo

plncc des rna

h(l m fldp

Plrur Mrurdtanie

c lcr I"lai

grandu pn*te

Le champ de mancuvre devient propridtC de la
ville d'Alger Les terrains c6dds par les
militaires constituent des potentialit6s foncidres
qui s'appr6tent i I'urbanisation

*En 1928 : Proposition du projet HBM qui a
Ctd rdalisd dans satotalitd et reprenait le tracd du
rempart militaire.

Ce projet est construit dans un maillage
rectangulaire sur le principe rdinterpr6t6 de la
cit6jardin, lesjardins 6teint toujours restds des

cours.

*En 1949 z Proposition du projet de
ZEHRFUS qui a ni6 le ddcoupage de la
municipalitd en proposant un ensemble de
barres implant6es obliquement par rapport au
tracd et d6gagement des espaces verts au sol.

Ce projet n'a pas 6t6 rdalis6 dans sa totalitd.

*8n1959: Mustapha et Belcourt constituent
le 4'arrondissement de la ville d'Alger.

*En 1974 : la daira de Sidi M'Hamed est cr6de,
i cette occasion le 4" arrondissement est d6lestd
du quartier de Belcourt qui sera int6gr6
au 5" arrondissement.

d'Alger

Flgure 49 :

Flgure 50 :

HBMllots

*En L977 : le 4' arrondissement
devient la commune de Sidi M'Hamed.

Sidi M'Hamed fut nommde ainsi car le saint Sidi
M'hamed Bou Qobrine est enterr6 au cimeti0re
qui porte son nom i Belcourt mais il ne fait plus
partie du territoire de la commune

barres du 1" Mal

Tnhlenrr 4: Anelvse diachronioue de |tnire d'6fude
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TRADITIONNELLE (LA CASBAH l6dme silcle) :

FORME TES PRIETES REPARTITION
D'ACTIVITE FACADES

ANCEMENIt ETULES
ONS.

brmation du tissu
faite d'une manidre
lande.

parcelles sont de
s irrdgulidres.

idrarchie des voies
laite selon l'ordre
nt: il€, ruelle et
sse.

+*.

:'r
Niveau R+1 (S'hin)

Les maisons de la casbah
sont introverties.
La relation entre ilot- ilot
se fait par des espaces
publics (rue et ruelle).
Les ouvertures donnent
sur le patio pas sur la rue,
c'est une architecfure
introvertie
Toutes les fagades sont
aveugles sauf celle qui
donne sur larue (la fagade
principale).

L'accds i I'ilot se fait
perpendiculairement aux
voies qui ddlimitent f ilot
, de son tour le passage de
la rue ir la maison se fait
pax un espace de
transition surdlevd para
port au niveau de la rue
qui se prdsente souvent en
chicane appeld SKIFFA.

Ddpend de la position de
I'ilot : activit6 commerciale
dans le cas d'existence
d'une rue marchande
Les rues et ruelles
s'approprient les noms des
activit6s existantes : rue
nehasse

Les dldments dicoratifs sont
les colonneso les arcs et les
chapiteaux.
Les faqades extdrieures sont
des fagades aveugles d'une
extr6me simplicitd sauf la
fagade principale qui donne
sur la rue, elle contient des
ouvertures et des
encorbellements (le k'bou).

if

t, -

#
.t

.:r- -..

Le patio ou wast- Ad-dar I
possdde gdndralement une
forme gdomdtrique simple
(carrd ou rectangle), ouvert
sur le ciel, il permet
l'dclairage et l'adration de la
maison
Cet aspect centrd du patio est
renforcer pax son caractdre
multifonctionnel, il est le
c@ur de la vie
communautaire, et le lieu de
passage obligd de la maison
Le S'hin:
c'est un couloir plus ou
moins large, v6ritable
portique qui entoure wast-
Ed-dar, il joue le r6le de
communication horizontal et
distribue aux autres pidces.
Sa largeur est en fonction de
I'espace qu'il distribue.
La terrasse(Stah):
Un large espace enti&rernent
ouvert, donnant sur la baie
d'Alger. constituant I'espace
feminin par excellence, il
permet une communication
discrdte et un dchange
quotidien direct sans passer
par I'extdrieur (la rue).

Le 16
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RDONNANCEMENT

FACADES

ETULES

ilu bdtiment suit la
. parcelle et

talement

rions issues de ce

ont variables d'un

L'associativitd avec les

autres ilots se fait par

I'espace public (les rues)

L'accds au bitiment est

uruque.
-:--r ILr ,- { I
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.:1)r:l 
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: 13 a = a 3 ,: n

la distributivitd verticale

se fait par une unique
cage d' escalier centrale.

La distributivitd
horizontale se fait par les

paliers.

*La relation entre les

diffdrentes fonctions se fait
d travers une hidrarchie
verticale dont le RDC qui
occupe des activitds
commerciales et parfois
industielles et les

logements occupent
les dtages avec alignement
des balcons du c6t6 de larue
et des ouvertures sur la
cour.

00

*La fagade se caractdrise par

une typologie d'ddifices
prdsentant des fagades A motif
d'ornementation avec

couronnements et des

traitements d'angle.
*Elle se compose des trois
6l6ments suivants :

soubassement, corps et

couronnement
*Le soubassement:

Reprdsentd par le RCD, qui
est, gdndralement, occupd par

le commerce, comme il est
peut-6tre en arcade i double
hauteur.
*le corps: reprdsentd par les

6tages, marqud par les

balcons et ouvertures en
portes fen6tre. gdndralement

les fagades suivent un rythme
vertical rdp6titif.

*le couronnement : c'est la

_m"[f,*

1- Assimilation de la trame
gdom6trique.

2- Identification du module
de base A

3-D6marcation des dldments

structurants sur le plan R+l

4- d6finition de la largeur du
portique sur le plan R+l

r-r

- Le tissr
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l6( sltclc I si0cle Moderne sl0clc

Situation : la casbah

Surface: ....mr

pologie I

Situatlon: Square

Port Said

Surface:117fl) m,

Typologle 2

(

PCIrt $atc
garden

O @O I

nu 
B

o

o
o

@

o@

Slturtlor
Mahsoul

Surfacc :

Typologie 3

l.l5

3.04 6.18

432 0.16

3.82 7811 6.12

4,027 0.026

66.31o/o 71.08o/o

8A% 82%

0.82 0.78

9.2t 8.09

'6sente les diff€rents indicateurs 6nerg6tiques relev6s sur les
6dentes, on remarque que chacune des typologies prdsente

trois typologies. Selon les d6finitions et apr}s la comparaison des
des avantages par rapport aux autres, ainsi gue des inconvdnientS,

e

1.53
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RD(

rplantation et la forme
rdti n'a aucun rapport
la forme de d'ilot,

s'illustre par l'absence
gnement et le
:ment d'angle (malgr6
l'ilot est triangulaire
il n'a aucune influence

e beti).

-Malgr6 qu'il y'a deux

fagades aveugles qui
permettent une

rnitoyennet6 sur les deux

cotds (associativitd direct)
rnais la dimension de de

l'ilot ne permet pas une

rnitoyennetd.

-la cellule d'habitation se

dddouble horizontalement
pour donner la forme
d'une harre

(l' industrialisation).

-L'accds au bdtiment se

fait direct par I'espace
public

(

Circulation
verticale Circulation

horizontalc

ps r;> espac€.lublic

b6timent

-les cages d'escaliers sont d
I'int6rieur desservant des
logements identiques.

-l'accds au b6timent :

-ETAGE: occupe par

les logements.

-la relation entre les

diffirentes fonctions se

fait e travers une

hidrarchie verticale dont

le RDC occupe des

activitds commerciales

et les logements

occupent les 6tages.

Logements

Cr merce

horizontale

Le soubassement

-RDC: occupe par le

commerce.

lagade est homogdne

lbrmde par la rdpdtition
d'un m6me module

d'ouverture.

-l'effet de verticalitd est

exprimer par le rythme des

ouvertures.

-pr6sence de la sym6trie et

la modularitd,

-l'absence de ddcoration

c'est la ddfinition de la
rationalit6.
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-le module utilisd dans la
trame structurale est de

(3m*4.50m)- le systdme

structural utilisd c'est un
pystdme poteau-poutre.

lace humid,e

Dce sec

-les espaces humides se

situant i proximitd de la
cage d'escalier pour

faciliter les installations
sanitaires (des raisons

dconomiques).

double expos:ition pour des

raisons d'hygidnes.
-la cellule est un module de

base qui se dddouble

horizontalement pour

donner la forme d'une
barre.

'accds gr

- La cell

base (

horizontr

la fbrmc

n

nre.

PR()l'l{l l,l'l'lllr
DISTRIBUTIVITS

Ir



Master 2 : Rdsultats de Ia recherche H6tel urbain HPE (Haute performance dnergdtique) au ler Mai-Alger

III3.Approche du projet urbain

Dans cette phase nous mon[ons les r6sultats auxquels nous avons abouti, aprds notre
analyse de la ville d'Alger, nous pourrons rdaliser notre projet en assurant une continuitd
structurelle avec la ville afin d'6viter toutes rupture et donner une cohdrence et une

homog6n6itd d l'ensemble dans l'6chelle.

III3.I. SynthCse du constat de la ville
faite sur le quartier de nombreux probldmes ont 6t6 d6gagds :

Suite d I'analyse

S.tana dtmoirrant r.5 ron6 dintd.ntion

Figure 5l : les dill6rentes entit6s composant h zone d'6tude

. La perte de la place du ler Md comme repdre sociocullurel et sa reduction en un
carrefour de transition.

. Densitd de flux piCton et manque de repdres publics au niveau de la place ler Mai.

. Le caractdre a6r6 du site et le manque de parois pour la place donnent une sensation
de perte.

. manque de voies desserte inter-quartier et surtout manque de fluidit6 et continuitd. Ce
genre de rdpartition peut causer beaucoup de probldmes: Des dds6quilibres entre les
voies mdcaniques denses et les voies piCtonnes peut disponibles et mal am6nagdes.

. La sensation d'dtouffement et la surconcentration de b6ti.

. L'absence d'espaces verts proportionnels ir la densit€ du bdti et de la population.

. La d6gradation d'immeubles datant de l'6poque coloniale.

. La saturation mdcanique croissante et un stationnement anarchique aggravd par un
ddficit en parkings et aires de stationnement.
Voie mal cl6tur6e due ir :
*Diffdrence de gabarit entre : ilot Haussmannien et les banes.

. L'h6pital Mustapha repr6sente un enclos dans la ville.

. D6ficit en espace de d6tente, Manque flagrant des 6l6ments paysagers.

Master 2 : AEE 54 Blida 2016
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Master 2 : R6sultats de la recherche Hotel urbain HPE (Haute performance dnergdtique) au I er Mai-Alger

-La sensation d'6touffement et ls
surconcentration du beti.
-L'absence d'especes libres proportionnels i la
densit6 du biti et de la population.
- La presence de quelques ilots d'une v6tust5
avanc6e qui sont i l'6cart de la vie urbaine de
par leur fonction peu importante et leur 6tat de
degradation.

-la trensition entre la zone de Mustapha avec la basse ville
rtste tr&s banale, par le bieis d'une simple prsserelle 6troite,
insufrBante face au flux important qui s'y prafique,

-La saturation m6canique et un stationnement anarchique
aggrev6 par un d6ficit en parking et en aires de
stationnement
-manques de passages pi6tons.

-Tissu trCs mal structur6 et
am6nag6.

-une mauvaise mobilit6 n
I'int6rieur de I'ilot

-Un faible niveau de
perm6abilit6 du tissu
urbain.
-Tissu tris mal structur6 et
am6na96.

-une mauvaise mobilit6 I
I'irt6rieur de I'ilot

-Un faible niveau
perm6abilit6 du tissu
urbain.

de

-L'implantation et la forme du

biti n'a oucun rapport avec la
forme de I'ilot. Qui s'illustre
par Itabsence d'aligtrement et

le traitement d'angle, par
cons6quent le mauvais

encadrement de [a pl,ece du 1""

Mai.

-Voie mal cl6tur6e due I
La dilf6rence de gabarit entre

l'ilot Haussmannien et les

barrcs.

-En plus, les

barres repr6sentent une

rupture typologique eu niveau

du 1" Mai et des quartiers
avoisinants.

Fieure 52 : sch6ma d6montrant lcs problimes de la zone.

Master 2 : AEE Blida 2016

-Le crmctarc a6r6 du site et le manque de parrois pour la place
donnent lrne sensation de perte.

-Manque d'am6nagement public et d6licit du langage urbain
surtout entre les deur places (ler mai' El Mokrani).
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Master 2 : Rdsultats de la recherche Hotel urbain HPE (Haute performance dn€rgdtique) au ler Mai-

III3.2. Plans d'intenentions

Compte tenu du travail thdorique et aprds I'analyse urbaine de notre zone d'6tude, nous avons

essay6 de proposer un ensemble d'interventions qui aideront d r6soudre les probldmes ddgagds

lors de I'analyse urbaine.

III3.2.1. Les enjeux :
. Matdrialisation de la place du
. Animation de la place.

. 111.3,2.2. Les objectifs

1"'Mai.

. Hi6rarchisation de la voirie et r6organisation de la circulation.

. Dddensification du tissu avec amenagement d'espaces publics.

. Am6nagement et renforcement des parcours pi6tons.

. Eldments de repdre i crder qui vont servir d la fois comme d'€l6ments d'appel.

. Traitement des intersections et crdation de points de repdres et d' identification.

. Restructuration du tissu Ali Mellah et l'entitd comportant les barres.

. R6novation du bAti en moyen 6tat se trouvant sur I'axe d'animation urbaine : Hassiba

Ben Bouali.
. D6velopper une zone en faveur des pidtons au niveau de l'ilot Ali Mellah.
. Ouwir I'h6pital Mustapha qui constitue un enclos dans la ville.
. Crdation d'une ceinture verte

. R6novation des barres d'une manidre que les nouveaux bdtiments respectent
I'alignement avec la voie, avec des parois qui encadrent la place du 1"'Mai.

. L'axe central longeant l'h6pital Mustapha fera I'objet d'une attention particulidre, il
constituera un espace pidton qui se prolongera vers la ville, avec une perspective vers
la mer.

. Cr6ation de deux axes transversaux qui auront aussi un traitement particulier, ils
relieront l'ilot Ali Mellah A I'h6pital par le biais de passerelles.

. Am6nager de parkings et placettes i proximit6 de I'h6pital.

. Etablir un rdseau de voies pidtonnes i l'intdrieur de I'ilot Ali Mellah.
lll3.2-4. Les ections

On a opt6 pour 2 actions principales : la restructuration et la rdnovation.

La restructuration : On a essay6 d'6tablir rur r6seau de voies qui assura la continuitd et la
fluidit6 entre les differentes entitds qui entourent la place du le'Mai et faire en sorte que cette
demidre soit un point de convergence pour ces diffdrentes voies.

La r6novation : cette opdration conceme les barres et les bdtiments longeant la rue Hassiba
Ben Bouali.

Master 2 : AEE 56 Blida 2016
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Master 2 : Rdsultats de la recherche H6tel urbain HPE (Haute performance

ra de principes

) au ler Mai-Alger

a

:
-

III.4. Approche th6matique (Les h6tels).

III.4.1 Introduction i I'h6tellerie:

Gdn6ralement le terme "H6tel" est

synonyme du concept ( voyage ). Durant ses

d6placements, le voyageur a besoin i un
moment ou un autre d'un lieu of se loger. Le
nombre de voyageurs dans le monde n'an6te
pas d'augmenter pour d6passer le chiffre de
centaine de million. Celui des h6tels a suivi
la m6me courbe ascendante pour s'adapter A

la fois aux paramdtres de la quantitd mais
aussi d ceux de la qualit6 et de la
diversification dans le milieu hdtelier.

En Algdrie, l'h6tellerie a connu la m€me
dvolution en progressant ou en mlentissant
selon les circonstances, les paramdtres de
s6curitd, la ddcision politique sur le tourisme
en vigueur dans le pays et l'environnement
immddiat.

III.4.2 D6finition et g6n6ralit6 de I'h6tel:

ftymologie: L'origine de mot h6tel est
< ostis > en latin, signifie maison, demeure.
A partir de cette d6finition on conclut que l'h6tel derrait proposer des conditions identiques
ou meilleures que le chez soi.
Selon Hachette :

1. 6tablissement of I'on peut louer une chambre meubl6e pour une nuit ou plus.
2. Demeure somptueuse dans une ville.

Selon le Moniteur H6telleriel
L'h6tel est un dtablissement commercial d'hdbergement, qui offie des chambres ou des
appartements meubl6es en location soit i une clientdle qui effectue un sdjour caracteris6 par

Master 2 : AEE 57 Blida 2016
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Master 2 : Rdsultats de la recherche Hotel urbain HPE (Haute performance dnergdtique) au ler Mai-Alger

une location i la semaine ou au mois, mais n'ayant pas de domicile .Il est exploit6 toute
l'ann6e ou seulement pendant une ou plusieurs saisons.
Il repr6sente seulement un lieu de sdjour, commode mais dgalement avec une valeur
architectural qu'on peut voir, admirer et m€me visiter, avec des services sp6cifiques pour
satisfaire les usagers par multiples moyens pour qu'ils conservent un agr6able souvenir
pendant leurs sdjours.
Selon I'architecte Jean Nouvel :

JEAI\ NOUVEL avance sa propre d6finition i << personne n'a ewie d'hdtels classiques ou
d'hdtels internationaux : un h1tel c'est dormir se sentir chez soi en une demi-heure >>.

III.4.3 Les diff6rrnts types d'h6tels

f
Hotels urbains Hotels semi-urbain Hotels dans les sites naturels

Situds en milieu
urbain, consacr6s aux

travaux de sevice

gdndrale

Situds i la pdripherie de

la ville ,en plus de

l'hebergement, ils
comptent dgalement des

activites de loisir et de

d6tente

Situds en milieu naturel

generalement ce sont des

hotels touristiques

Hotel de sant6

Situds en millierx
naturels, proposent aux

occupants des services

de soin et de repos.

Hotels touristiques

Occupds par les

touristes la plupart du

temps et situ6s en

millieux naturels.

Hotel des

affaires

situds generalement
en milieu urbain.Les
clients concem€s
sont en gdndral des

hommes d'affaires.

Selon le slte :

Selon les categories des clients:

Master 2 : AEE 58 Blida 2016
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Activit6s
tompagnement

,ctivit6s
m&res

\ctivit6s
condafres

l,oclttx tlu grersonnel
-r6fectoire, bureau directeur, personnels.. . etc.

l,oisir'
-jardins int6rieurs et extdrieurs, discothdque, salle de

jeux, salle de sport, piscine, salle de lecture, spa, hammam,

salon de beaut6....etc.

Serl'ict:.c
-coffre

parking...etc.

L,oc:ttrr services
-cuisine, ch. Froide, lingerie,
16flectoite- annexe (vestiaire. sanitaire)

l,ottrrr tcchnit;trcs
-climatisation, chaufllerie, bdche i eau,

armoire dlectrique...etc.

forts,

[,ncaux tlrr pcrsottrte l

-rdfectoire, bureau directeir, personnels. etc.

H6bergement
-ch. Simple.
-ch. Double.
-suites.

Partie priv6e

Coest une partie rdservCe

exclusivement aux clients

Partie interne :

C'est une partie indispensable qu bon
fonctionnement de l'h6tel. Elle cqmporte
I'administration pour la gestion et les finances, et les

locaux techniques pour une bonne fluiditd des

activitds et une rapiditd et l'efficacit6 des services.

destinde aux clients et aussi aux
:e partie de I'hdtel qui est capable

rentabilitd en diversifiant et en
t6 des diffdrents services et activitds

Elle ofte
sieurs senrices. tels

I
BuanderieElle est composde de

i

I /\t (I
)

locauxLocaux de services
(d'entretien)

Les
techniques

l

$,'

Partie publique

La restauration
L'hdbergement L'administration

'tD-

-hall d'accueil
-rdception
-salon d'accueil
-bagagerie

Administration



Master 2 : Resultats de la recherche Hotel urbain HPE (Haute performance ) au ler Mai-Alger

III.4.5. Etude d'un exemple d'h6tel :

H6tel crown center
1-Situation g6ographique
L'hOtEI dC WISTEN CROWN CENTER CSt

situ6 e la bordure ouest de la zone
d'amdnagement de crown centre i KANSAS
CITY e MISSOURI, une ville situ6e sur
I'autre rive du fleuve qui porte le m€me nom,
les diffdrentes parties du batiment sont
organisd d'une fagon magistrale autour du
rocher.

Fiche technique :
CLASSE DE L'HOTEL:

CINQ ETOILES
NOMBRE D'ETAGE; /9

ETAGES
SOUBASSEMENT: 05

NIVEAUX
NOMBRE DE

CHAMBRES; 7JO

SITUATION : L'OUEST
DE

2-Pr6sentation du projet
-Par la situation et la l'aleur importante
donnde par le site : il repr6sente un h6tel d'affaires
et de tourisme, par sa position i la ville et la gare
routidre.
-En effet la qualitd de l'h6tel est ressentie i
diffdrentes €chelles d'intervention i partir de
I'ext6rieur jusqu'au dernier coin que peut viser le
client.
a- Implantation: Cet h6tel est implantd dans une

zone urbaine. Il est situ6 en bordure de la zone

d'am6nagement de CROWN CENTER. L'hdtel est

implant6 autour d'un rocher suivant la forme du
terrain.

b-Orientation: L'orientation des espaces est en

fonction des activitds et leur exigence: La partie

publique est orient6e: Nord Sud avec des

traitements diff6rents de la fagade. Les chambres,

profitent d'une orientation favorable Est Ouest pour

un meilleur confort.

FlEure 55 : le Dlan de sltuatlon de l'hotel

Flgures6: l'hotel crown center I l(ansas, USA

- \NR

J
RrlS

.n.rn rt:t D tCnl\CI [l
u corsn'\'lc\no)

FIgure 56:organlsatlon spatlale du projet.

a
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Master 2 : Rdsultats de la recherche H0tel urbain HPE (Haute performance dnergdtique) au I er Mai-Alger

c-Accessibilit6 : L'6quipement b6n6ficie d'un accds pidton principal et de deux accds

secondaires de part et d'autre qui peuvent servir de sorties de secours. L'accds mdcanique est

sdpar€ de celui des pi6tons qui lui, est en relation directe avec le paxking.

d-Analyse architecturate :

l-la forme :

composition g6om6trique : L'h6tel est
implantd sur un terrain de forme carrde,
r6gulidre, qui forme la premidre base de la
composition gdom6trique du projet,
conditiorurd par l'environnement immddiat
et les exigences du programme i projeter.
Le projet reprend la trame existante par
laquelle il applique des transformations
simples pour aboutir ir des entit6s distinctes
i qui il va affecter des programmes bien
d6finis. Le projet se compose donc de deux
parties gdomdtriquement identifiables qui
abritent des activit6s diff6rentes. Le projet
est une combinaison d'une tour amorcde
par un soubassement formd par les plateaux
d'6change et de communication. Les deux
entitds sont articul6es par la circulation
verticale (les ascenseurs) qui assure une
relation filtr6e exig6e par la nature de leur
activit6.

Partie A: De forme rectangulaire, elle
comporte : la restauration, l'administration,
I'accueil, l'assistance, la partie technique et
les parkings. Cette partie repr6sente l'entit6
d6dide au publique de I'h6tel. La terrasse de
la partie A publique, est utilis6e comme
terrain de jeu et de ddtente
pour les clients afin de
rentabiliser le terrain.
Partie B : De forme carrde,
elle comporte
l'hdbergement et les espaces
annexes (piscine, terrains de
jeu).Cette partie reprdsente
I'entitd principale et priv6e
de l'h6tel.
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Master 2 : Resultats de la recherche Hotel urbain HPE (Haute performance dnergdtique) au I er Mai-A

2- Organisation de l'6quipement :

H6bergement : I'activit6 principale
L'6tage se compose de deux parties
distinctes : La salle de danse comme
espace public avec un foyer qui assure la
fluidil6 de I'espace qui est aliment6 par
des escaliers principaux et des escalators
qui mdnent au jardin. Les espaces de
service qui ob6issent d une distribution
simple et des escaliers de secours.
L'hdbergement reprdsente l'activite
principale de I'h6tel, il occupe la surface
la plus importante de l'6quipement et il
est dot6 d'espaces annexes qui assurent
le bon fonctionnement, et confort de
cette espace (aires de jeu, piscines, les
espaces techniques...etc.).
Les chambres sont souvent plac6es en
haut pour profiter du calme et de la vue,
tandis que les espaces de regroupement
sont en bas prolongds par des terrasses
ou des jardins.

r:n

ru

l I

r

---iiELt
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Flgure 59: l'oryanlsatlon spatlale de fhotel.

3-Conclusion :

A travers l'6tude thdmatique et anall4ique de I'exemple, un ensemble de critdres doit €tre
retenus pour concevoir un h6tel:

l-Dans un h6tel il faut bien 6tudier les exigences, le programme, les caractdristiques du site et
aussi la catdgorie des clients qui y viennent, pour oeer un confort et ainsi satisfaire la clientdle.

2-L'h6tel n'est pas seulement un lieu d'h6bergement; mais aussi il est consid6r6 comme une
fiche d'identitd de la ville puisqu'il repr6sente lapremidre destination pour l'6tranger; pour cela
il faut_que toutes ses fonctions et prestations se compldtent pour rdpondre aux besoins du
Visiteur.
3-La conception, la forme et la couleur du bitiment doivent Otre spdcifiques pour les distinguer
et deviennent un 6l6ment symbolique (point de repdre).

6-L'hdtel contient trois parties distinctes: Publique (hall, restaurant, boutique...), privde
(chambre, suite...) et une Partie inteme (cuisine, administration, Chaufferie et climatisation...)

7-La circulation doit 6tre claire.

III.5. Approche programmatique

III.5,I. Programme qualitatif : Les di{IErentes activitds qui se d6roulent dans I'h6tel ainsi
que les espaces approprids et les exigences qualitatifs de chaque espace. (Vue dans l'analyse
th6matique).

{
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2-Programme ouantitatif: Le tableau prdsente la surface des diffdrents espaces de

notre projet :

Fonctions Espace Surface

Rdception
Hdl

32 m2

1901.64m'z

Restaumtion Restaurant
Cafiteia
Chambre froide
Espace de stockage

288m'z
224.7m2
137m2
156m2

administration Secr6tariat
Bureau de gestion
Bureau du directeur

3Om'z

533m'?
43m2

Lingerie
Services d'6tage
Vestiaire
Sanitaire
Locale technique
Buanderie

Circulation verticale : escalier+
ascenseuf

horizontale : couloire

22mz a 38.2
70 m'za 155 m'z

Ddtente et loisir Piscine
Salle de sport
Salle de yoga
Sauna
Jardins

327m2
280.7m'1
45 m2

144m2

20 d40m?

Affaire et culturelle Salle de conf6rence 166. m'z

H6bergement 18 Chambre simples
84 Chambres doubles
40 appartements

22 m2 a25 m2

23m2 a26 m2

50m'? a 64 m'?

commerce Boutiques 16m2 a87 m2

Tableau 9 : le programme qualitatif du projet
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Accueil

Technique 107m2
8m' a 14 m2

44mz
54.23m2
58 m'?



Master 2 : Rdsultats de la recherche Hotel urbain HPE (Haute performance dnergdtique) au ler Mai-

III.6. Approche conceptuelle

III.6.1. Introduction :

III.6.2. Motivation du choix de site d'intervention
et le choix d'dquipement
1. Choix du site

On a choisi ce site parce qu'il occupe une
position stratdgique par rapport d la place du l"
Mai, il reprdsente une parois importante pour la
place et occupe une position centrale , aussi il
donne sur des vues agrdables,sur I'espace vert
proposd auparavant lors de I'analyse urbaine de

la zone d'dtude.

lit .fi.t.d.,tr.n

Flgure 60 : locallsatlon du slte
2. Choix du projet Il s'agit d'un h6tel

urbain regroupant plusieurs activit6s,
qui reprdsentera un 6l6ment d'appel et

de repdre pour la place du 1"' Mai, il
contribuera aussi d l'animation de cette

dernidre par les differentes activitds
qu'il propose.

Hoprtat Musbpha pacha
RtJ. tt.|*oa oa0oor{

i:r*

Nt

Flgure 61: la topographle du site.

2. La morphologie du site Le site occupe une superficie de 4750m'?, I'ilot prdsente une forme

rCgulidre, pratiquement plate.

III.6.3. Les concepts

Dans le processus de r6alisation du projet, on a essayd de prendre en considdration
quatre types de concepts ; ceux qui sont li6s d notre option AEE, ainsi que d'autres li6s
aux diffdrentes exigences programmatiques :

. Concepts li6s i I'urbain.

. Concepts li6s au programmatique.

. Concepts li6s au projet

. Concepts 6nerg6tique

III.6.3.1. Concepts urbains
o Concepts de contextualitd: C'est-d-dire faire en sorte de bendficier des atouts du

site et prendre en compte ses diff&entes composantes et leurs statuts :

- l'importance de la place du l" Mai
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< L'architecture est la prise de possession du site, c'est la maniire avec laquelle I'architecture
touche un terrain, transforme la situation > -M Ungers -architecture comme thdme.
Le projet comme moyen de connaissance et de production doit se baser sur une id6e capable de
mettre en interaction le site d'intervention, le programme et les rdferences thdoriques. Le projet
doit aussi 6tre pens6 dans un contexte organisd par rapport aux exigences et s'inscrire dans un
processus conceptuel.
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Master 2 : Rdsultats d€ la recherche Hdtel urbain HPE (Haute performance dnergdtique) au ter Mai-Alger

le site est fortement marqud par la pr6sence des axes de permanence: Axe
Hassiba Ben Bouali.
la proximitd du jardin publique.
La proximit6 de I'hdpital Mustaph4 I'h6tel p€rmettra un h6bergement rapprochd
des parents de malades et des gens qui leur rendent visite.

La permCabilitC : La perm6abilit6 reprdsente l'accessibilit6 d'un point d un autre
dans une zone, elle peut 6tre physique ou visuelle, notre site est trds permdable,
ceci est dir d I'infrastructure de la zone hi6rarchis6e en voie principale de desserte
territoriale, de voie de desserte entre villes.

a

III.6.3.2.Les concepts li6s au programme :

Le site accueille le projet qui lui est propre. Celui*i, doit donc s'y inscrire formellement et s'y
intdgrer fonctionnellement afin que le rapport projet/environnement soit aussi harmonieux et
durable que possible.

. La lonclionnaliti z Afn d'avoir un bon fonctionnement, les diffErentes disciplines,
seront disposdes suivant leurs relations et leurs caract6ristiques, pour obtenir une
continuit6 et une compl6mentaritd.

. La hidrarchie: le projet prdsente un programme riche et une diversit6 de fonctions qui
ndcessite une hidrarchisation dans la disposition de ces demiers afin que I'on puisse

distinguer les fonctions primaires et secondaires.
. La flexibilitC: elle dewait garantir d la citd de s'adapter aux nouveaux changements

operes sur l'espace et aux nouvelles exigences, afin de prdvoir les diffdrentes
modifications, elle se traduit par la structure qui r6duirait aux maximum les contraintes
d'amdnagent de l'espace et Ia modularit6 de l'ensemble des composants constructifs.

III.6.33. les concepts li6s au projet :

La notion d'appel: le projet doit Ctre un 6l6ment d'appel qui invite les gens i le visiter
d travers la forme du bAtiment ou le traitement de fagades.
La fluiditi et la lisibilitC: la qualitd visuelle, la clart6 apparente ou lisibilit6 se

conjuguent pour cr6er une structure globale du projet qui lui permet d'6tre lisible d
I'intdrieur et se laisse ddcouvrir i l'aide d'une fluiditd et lisibilit6 de circulation.
La lransparence: Se traduit dans la relation int6rieure ext6rieure, dans le but d'avoir
une continuit6 visuelle entre le projet et son environnement, (faire profiter l'usager des
am6nagements ext6rieurs et du paysage qu'offre le site). Nous avons optd pour de
grandes ouvertures en fagades.

III.6.3.4. les concepts 6nerg6tiques

L'orientalion : une bonne orientation du b6timent permet de r6duire la consommation en
chauffage et en dclairage et influe aussi sur la qualitd des espaces en matidre de confort.
L'ombrage: pour se protdger du soleil et du risque de surchauffe surtout pour les fagades

orient6es plein sud en 616, on a intdgrd dans notre conception des moucharabiehs et des

brises -soleil.
Captage solaire z des espaces tampons : capteus au sud, isolants au nord.

-Minimiser I'usage de la lumidre artificielle et la consommation d'6lectricit6 par la
crdation de grande baie vitree au Nord, Nord Est et Nord-Ouest.
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Master 2 : R€sultats de la recherche H6tel urbain HPE (Haute performance dnergctique) au ler Mai-Alger

, Ralraichissemenl : Une premidre solution consiste A favoriser la ventilation naturelle par

systdme de patio et atrium.

- Utilisation des tenasses vegdtalis6es.

III"6.4. L'id6e du projet :
L'idde de notre projet est la conception d'un h6tel urbain qui regroupe plusieurs activites, en
plus de l'activitd principale qui est I'hdbergement. Ce projet sera un lieu de rencontre, de

ddtente, d'6change et de commerce. Le site accueille le projet qui lui est propre. Celui-ci, doit
donc s'y inscrire formellement et s'y int6grer fonctiorurellement afin que le rapport
projet/environnement soit aussi harmonieux et durable que possible.

III.6.5. Genlse de projet

Etape I: Pour ddfinir les limites de la zone
d'intervention, on recule la limite Sud-Est du site
pour mieux annoncer l'entr6e vers l'accAs secondaire
qui permettra l'accds mdcanique au projet ( parking en
sous-sol) pour minimiser la circulation autour du
projet ainsi minimiser les diff6rentes nuisances:
sonore, pollution, accident..

\1.
\:fi

\ t

Etupe 2: Tracer des axes paralldles aux voies.
Justification: Le principe d'implantation des projets
consiste d aligner les bAtiments le long des voies
existantes dans le site.

') roi,**t n

FlSure 62 : 6tape 1 de la genlse

Etape 3: Crdation d'un volume (A partir des limites citdes) d'une hauteur respectant
l'environnement immddiat, ensuite on a cr66 un seul accds dans l'ilot d partir de la voie
secondaire (principe d'ilot ferm6 avec un seul accds). A partir du volume obtenu, on forme des

divers blocs en fonction des diff6rentes activitds.

Flture 63 : 6tepe 2 de la Senlse Flture 64 : 6tape 3 de la SenCse

Les trois premidres dtapes de la gendse repr6sentent les principes d'implantation selon les

concepts urbain, passons maintenant aux concepts 6nerg6tiques.

--> &.ir rrln.lr.l
+ Ldr t Go.drl.t ,..clr ru prHna
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Master 2 : Rdsultats de la recherche H6tel urbain HPE (Haute performance dnerg€tique) au ler Mai-Alger

Pour reduire les besoins dnergdtiques, le premier moyen d mettre en @uvre reldve de la
conception architecturale m6me, pour limiter les ddperditions I'hiver et assurer le confo* l'6t6.

Afin de respecter les donn6es de notre site notre bitiment doit satisfaire les critdres de

conception climatique :

-6liminer le volume non passif.

- des espaces tampons : capteus au sud, isolants au nord,

- la gestion de l'air.

Etape 1: Crdation d'un patio au centre de volume d partir du premier €tage de manidre i
6liminer tout le volume non passif, sachant que ce demier est le volume qui consomme le plus

d'6nergie dans un bdtiment.

Flgure 65 : 6tape 4 de la tenAse (soustractlon du volume non passlf).

Le RDC reprdsente le soubassement du bAtiment, il occupe toute la surface de l'ilot et reprdsente

la partie publique de I'h6tel, avec un grand hall interieur, pour dclairer et rafraichir ce volume

d'une manidre passive, on va opter pour un atrium central.

n-

-

F

Le principe d'utilisation de l'atrium :

De la double ddfinition d'un atrium, on ddduit deux visions,

deux strat6gies diffErentes : $l Un

atrium est cr66 "en recouvrdnt d'une vetidre I'espace sdparant 2 bdtiments". C'est donc un

espace protigd, tampon thermique par rapport d l'extdrieur.

l2l Un atrium est crdi "en owrant le ceur d'un large
bafiment". Sous ce regard, c'est un puits de lumiire qui [:["ff ?ij:.:'1iffifl::;:11*"'
est recherchi. bttiment sYGc strium.

Master 2 : AEE Blida 2016
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Master 2 : RCsultats de la rechsrche H6tel urbain HPE (Haute performance dnergdtique) au I er Mai-Alger

*L'atrium, d'abord un lieu privil6gi6 de communication
Dans les deux cas, c'est un espace convivial, ncud de communication au sein du bafiment.
Galeries, halls d'h6tel, cenfips commerciaux ou lieu
d'exposition, les atriums permettent d'apporter ;
f,ffi;:'",i:il",x*,lll,"ftY,"#i,,JlHi[ nffi lJ Il fl;:r",
mdnagent i'utilisateur au niveau se-nsoriel ce

(tempdrature contr6l6e, bruit mod6r6, effet de vent I F[
ilf]rrronu"..rdimensionsetparticularitds,l'atrium,igifl I I L*y;l
est I'espace-rdfdrence de la composition . ,1. . . ' 

'.

architecturale autour duquel s'articulent les autres 
,,.,rn 

,:if : I BEtrparties du bdtiment' .nuilor. . Atium

Il y fait trop froid en hiver et top chaud en 6td.

Dans le cas de grandes constructions, la priorit6 est Flture 68 : les dtff6reaB types d'atrlums'

gdr€ralement donnde A l'dclairage naturel, dans ce cas

I'atrium sera largement ouvert vers le ciel (afin de maximiser l'dclairage z6nithal) et son axe
principal sera Nord-Sud. On limitera d'autre part les surfaces Est et Ouest afin de rdduire les
surchauffes estivales.

Pour de plus petits batiments, des surfaces Sud vitr6es peuvent contribuer au chauffage
de l'atrium en hiver. Remarquons que dans tout type d'atrium, il est int6ressant d'accepter un
peu de rayonnement direct, afin d'une part d'accentuer les contrastes (amdlioration de la
perception de I'espace) et d'autre part d'apporter un suppl6ment de lumidre aux plantes qui
oment I'atrium. Ce suppldment est souvent d6cisif puisqu'il permet alors d'6viter un appoint
d'6clairage artifi ciel.

Choix de la ventilation La
pr6sence de l'atrium modifie I'organisation de la ventilation du b6timent. Les mouvements d'air
d6pendront de la saison et de I'effet recherch6. *En

hiver En
hiver, I'air de I'atrium esl. sensiblement plus chaud que I'air extCrieur. Si la prise d'air est rdalisde
dans I'atrium, un prdchauffage de I'air neuf hygi6nique des locaux est r6alis6. En quelque sorte,
c'est la chaleur du bAtiment lui-m6me qui est recyclde. L'int6r€t est renforc6 en pdriode
ensoleillde puisque tout I'atrium sert alors de capteur solaire. Une 6conomie d'dnergie
importante a lieu sur le prdchauffage de I'air neuf.

*En 6t6
En 6td, on peut tirer prcfit de I'effet de cheminde alin de cr6er un mouvement d'air traversant,
de I'ext6rieur vers I'atrium. Lorsqu'il fait trds chaud cette thermo-circulation peut 6tre maintenue
de nuit afin de refroidir les structures comprises dans I'atrium. Une ventilation effrcace pourra
s'dtablir e condition de disposer d'ouvrants au niveau du sol et de la toiture (afin de tirer profit
de I'effet de cheminde) :
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Des ouvertures protdg6es (grilles, etc.) seront amdnagdes dans la partie
inferieure de l'atrium (impostes des portes d'entr6e, par
exemple).

a

*Choix de l'6clairage
niveau de lumidre naturelle dans I'espace vitd peut
€tre maximalis6 par l'utilisation de rev€tements
rdfldchissants ou de vitrages clairs. De cette fagon,
la lumidre naturelle est foumie aux pidces
adjacentes et il n'est pas ndcessaire d'6clairer
artificiellement l'atrium durant la journ6e.

L'inclinaison des murs de I'atrium (par exemple de
10o) permet un accroissement important de lumidre,
car la composante directe augmente.

*Gestion de la surchaulfe d'6td
Les apports solaires sont trds importants en 6te et

le bilan annuel risque d'6tre ndgatif si un
refroidissement mdcanique est rdalisd dans I'atrium,
ou si le refroidissement des locaux adjacents doit
6tre renforc6 suite d la pr6sence de l'atrium

*Limiter les rpports solaires
Des dispositifs d'ombrage amovibles sont
essentiels en €t6 pour dviter les surchauffes.
Rappelons ici que des vitrages horizontaux captent
2 fois plus d'dnergie solaire que des vitrages
verticaux orient6s vers le sud. On privil6giera donc

Le

Hiver

Er6

Figure 69: Coupe sch6matique repr6sente l€

mouvement d'air I I'int6rieur d'un bitiment
avec strium en 6t6 et en hiver.

I

?I
'Z7vr

J l-
un apport de lumidre par des ouvertures vitrdes
verticales, Nord ou Sud suivant le ddsir d'un
rayonnement direct.

I I

Flture 70: les dlsposltlfs d'ombrate dans

un atrlum

Elape 1: Pour que le b6timent soit bien ensoleiller, et pour 6viter les ombres port6es, on a
diff6renci6 les hauteurs des blocs d'une manidre que toutes les fagades bdn6ficieront de
I'ensoleillement. Pour 6viter les surchauffes en 616, on a intdgr6 des brises solaires dans les
fagades et des moucharabiehs, et pour se prot6ger des vents dominants, on a opt6 pour
I'implantation des arbres i feuillage persistant.

>-r \--d

>1 t__-f
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La partie ouvrante du toit repr6sentera de 6 i l0 % de la surface du toit. Pour des
atriums de grande taille, on adoptera des systdmes automatiques d'ouverture et de
fermeture des ouvrants.
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{ Lo: ncots &ais d'ad, sorfians dr Nord-c5t
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III.6.6. Description du projet
L'objectifde ce travail est la conception d'un projet qui deviendra une composante essentielle

de la ville notamment de la place du 1"'Mai, Le programme proposd tend i respecter les

objectifs urbains de la ville. Ceux-ci visent A favoriser les of&es d'6quipements (projets en

relation avec les opportunit6s de financements priv6s nationaux ou dtrangers : banques, centre

publicitaire, hdtels . ..). congu dans une optique de mixitd sociale et de diversit6 fonctionnelle,

Le projet a un gabarit de R +6 dont deux niveaux sont rdservds aux activitds publiques et

quatre d I'activitd mdre (h6bergement).
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Chapitre III: Rdsultats de la recherche Hotel urbain HPE (Haute p€rformance dnergdtique) au ln Mai-Alger

III.6.6.1. Plans

Cette partie consiste i prdsenter le programme 6labor6
pour rdpondre aux exigences cit6es dans I'approche

th6matique, afin de maitriser la qualitd des espaces

ainsi que leurs agencements,

Le programme qualitatif repond d des multiples
exigences,
L'h6tel doit 6tre lisible de l'ext6rieur par son
traitement de fagade, par sa simplicitd et la clart6 de
ses parties.

Y L'accessibili#:
L' accds aux projet doit 6tr€ lisible et visible aux diffdrents
bon fonctionnement, du projet en pr6voyant diftrents
personnels, services, parking ... ).

Y Hall:
L'aspect du hall est ainsi extrOmement important car il
du client notamment des autres utilisateurs de I'h6tel

types d'usagers pour assurer le
types d'accds (clients,

va conditionner l' appr6ciation
pour le reste de l'h6te1. il faut

'attentes, cafdt6ria et des boutiques, I'entrde du
accueillante, attirante, bien 6clairde pour

q

Itl

t donc qu'il ait des dimensions suffisantes.
D L'accueil:

comporte l'entr6e, la rdception, les Salons d
projet doit est
une sensation de bien-6tre.

) La circulation:
Elle comprend la circulation verticale et horizontale,
et est congue de manidre d limiter et d faciliter
le d6placement des clients du personnel et des
objets ont d6termin6 les dimensions de
circulation (ascenseurs, escaliers...)

'b Les boutiques :
c'est des vitrines pour la vente des diff6rents articles
(habillement, bijouterie, librairie...)

'D L'administruion :
C'est I'ensemble des bureaux responsable, chacun
A une activitd pour le bon fonctionnement de projet et
une meilleure gestion de l'h6tel. Flgu,e 73: Plan du RDc.

'ts Le restauranl / la caJCtCria
doit €tre amdnagd selon le fonctionnement, la disposition des tables de sorte i pouvoir
improviser un regroupement des tables, pour les clients pressds, un bar install6 avec des sidges
fixes en s6parant les grandes salles de la zone de cuisine, pidces annexes, toilettes.
Le restaurant doit 6tre bien 6clair6, a6r6e et b6n6ficie des vues panoramiques, La surface d'une
cuisine doit 6tre la moiti6 de la surface du restaurant. Les services du restaurant tel que la
cuisine, le ddp6t, necessitant un minimum d'ensoleillement et d'a6ration. Dans notre projet le
restaurant se d6veloppe sur deux niveaux, avec une grande capacitd d'accueil avec des vues
panoramiques sur le grand jardin publique prdru lors de l'analyse urbaine.

t
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Master 2 : R€sultats de la recherche HOtel urbain HPE (Haute performance dnergetique) au ler Mai-Alger

'D La salle de conICrunce j C'est un espace de

communication ce lieu exige :

- Une borme isolation acoustique
- Une bonne disposition des sidges.
- Bonne climatisation

Y La piscine, soana, et la salle de sporl : Ce
sont des activitds d'accompagnement et
d'animation, qui attirent le public, assurent
une grande rentabi lit6.

D L'hCbergemezl Sphdre de l'intimit6, Priv6e et

vitale du client. Les chambres doit avoir un

dclairage et une adration naturelle et

artificielle. le client Eouvera A sa disposition un

6ventail de choix variant de chambre double,

simple, des suites et des petits appartements selon

ses besoins et ses moyens.

Flgure 76 : Plan du 3.me dtage.

Flgure 78 : Plan du 5ime 6tate,

\

tlgure 74 : Plan du 1' 6tage

Flture 75: Plan du 2lme 6tage.
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FlSure 77 : Plan du 4ame 6tage.
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Acces princip.l
Accas secondeira

Accls parkint
Circulation hodzontale

Circulation verticale

Monte _charge

Piscine

Vestiairc
Salle de conf6rence

E space pour le personnel

Reception
FII aornlnistration

I I Hall

Salle de sport

Sa una

Boutiq u es

I I Cafeteria

Restaurant

f.lil appartements
i _ Chambres

I[ Esp.ccs verts

I I S".rice de chambre
p.rkint

I j Local technique

fl-l Buandcrie

l:l D6pats

111.6.6.2. Structure :
On a optd pour la structure mitallique parce que c'est
une structure addquate pour notre projet i grande
portde. Un batiment avec ossature metallique est un
bitiment :

-Plus rapide d construire
-Plus dconomique (duree de main d'euvre sur chantier
est r6duite, fondations all6gis)
-plus resistante (ad6quate au zones sismiques m€me
#vdres).
III.6.63. Les Fagades

Les fagades de notre projet rdsultent d'un
processus itdratif, afin de cr6er une symbiose entre
I'organisation spatiale et la composition gdn6rale de
I'enveloppe extdrieure de tout le bAtiment. C'est
I'application des regles gdomdtrique sur la composition
de la fagade e travers l'utilisation de : la proportion,
l'6chelle, la rdp6tition, le rythme.. .etc. Afin d'assurer
une clart6 exprimde pas la distinction 6tablie dans les
diff6rents plans d'activitds.
Les fagades de notre projet sont compos6es de trois

Flgure 79 : Plan du 6.me &a8e.

lrt
couronnement ou sommet.

*Un soubassemenf le RDC: un espace public
presque compldtement vitr6 en relation directe avec

l' extirieur et avec le projet en lui-m6me.
Flture 80 : la fagade

*Le corps: Regroupant la partie hdbergement va 6tre animd

par unjeu d'ombre qui est matirialisd par: La projection des

6l6ments en saillis ( terrasses, balcons > dont les dispositions diffdrent es et altemdes

afin de rendre la fagade lisible.

*Le courunnemenl des terrasses vdgdtalisds.

Afin de protdger le b6timent des risques de surchauffe et assurer une ventilation naturelle

on a opt6 pour des brises solaires et des moucharabiehs.
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III.7. Approche 6nerg6tique

III.7.I Conception par Simulation Dynamique :

La simulation thermique dynamique est un outil essentiel pow optimiser un bdtiment et limiter
ses besoins dnerg6tiques (chauffage et rallaichissement) tout en garantissant le confort des

occupants en toute saison (hiver, dtd et demi saison). Avec l'accroissement des exigences de

performance 6nerg6tique et environnementale sur les nouveaux bdtiments, la STD esl de plus en
plus int6gr6e au processus de conception des bAtiments, les outils disponibles sur le march6 sont
nombreux, les plus r6pandus sont : ArchiWizard, blast, climawin, designbuilder, energyplus,
pl6iades+ comfie. simbad.

III.7.1.1. Principes d'une simulation thermique dynamique :

La STD sera r6alisde i I'aide d'un logiciel de simulation, elle consiste A 6valuer le
comportement du bAtiment et de ses 6quipements en fonction des variations horaires de ses modes
d'occupation et de la m6t6o du site. Le niveau de confort d'un bdtiment et ses consommations
6nerg6tiques sont influenc6s par de nombreux paramdtres tels que :

Paramltre d'enlrCe : (moddlisation du b6timent et hypothdses d'usage)

o Structure : orientation, isolation, vitrages, protection solaires, masques, ....
o Equipements : systdmes de production d'6nergie, ventilation...
o Intdrieurs : occupation, usage, consigne, apports gratuits des 6quipements,
r Extdrieurs : temperature, course du soleil, vents, donn6es mdt6o locales, . . ..

Parum)tre de sorrie : (rdsultats de l'6tude)

o Evolution des tempiratures une heure par heure pour chaque zone du b6timent.
o Puissance de chauffage ou de froid ndcessaire.
o Consommation annuelle des dquipements.

.I.7.1.2. Obiectifs
- Minimiser les besoins dnergdtiques pr€visionnels des bdtiments, sur la base de simulations

thermiques dynamiques, tout en maintenant un bon confort des occupants.
- Valider le concept dnergdtique et orienter vers une architecture bioclimatique des badments.
- Limiter ou annuler totalement les besoins en rafraichissement des locaux.
- Recourir A I'utilisation d'dnergies renouvelables, pour assurer une partie ou la totalit6 de ces

besoins 6nerg6tiques.
- Exp6rimenter par simulation des proc6d6s altematifs aux technologies dnergivores.

III.7.1.3. Avantages :

La STD permet de :

- observer le comportement du b6timent, ses r6actions dans le temps en fonction de son
utilisation et de la m6t6o

- Optimiser ses choix de constructions
- maitriser confort et inconfort
- dviter de climatiser
- garantir des temps de retour sur investissement cohdrents.
- Prise en compte de l'inertie thermique du b6timent (capacit6 des murs i stocker et d6stocker

de l'6nergie).
111.7.1.4. M6thodologie de la Simulation Thermique Dynamique
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ETAPE 1

Minimisation des besoins
6nerg6tique du batiment

D6tinition de zones en fonction des activit6s dans le

batiment, avec tempdratures

SIMULATION THERMIQUE

DYNAMIQUE

MINIMISATION DES

BESOINS

Am6lioration de l'enveloppe (isolation,
protection solaire, ,.. )

R6ductlon des apports internes en 6t6
RelAvement des consignes en 6t6
Etc.

ETAPE 2

Evaluation de solution 6nerg6tique

Comparaisons de solutions 6nerg6tique en terme de cout
global {investissement, fonctionnement, maintenance,

D6termination des puissances n6cessaires i la production
(prise en compte des pertes et rendement)

Mod6lisation des apports internes (occupants,

6clairaSes, machines, ...) et du renouvellement d'air

Puissances (chaudfroid) n6cessaire dans les zones
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FigureS3r M6thodologie de la simulotion th€rmique dynamiquc.

La simulation thermique dynamique permet de :

viser un objectif de performance dnergdtique: batiment passif ou bAtiment basse

consommation
Faire un choix entre plusieurs techniques constructives tout en garantissant un bon
comportement thermique
optimiser le confort d'6td

IIL 7.2. D6marche suivie :

Nous avons utilisd plusieurs concepts dans notre projet afin d'arriver A un rdsultat
6nergdtique optimal. Dans la premidre phase (phase urbaine) on a employd plusieurs procddds pour
amdliorer sa performance dnergdtique : les indicateu$ dnergetiques ainsi que son orientation par
rapport au soleil et aux vents dominants. Pour la phase conceptuelle, il a 6t6 r6alis6 selon la m6me
logique d'efficacit6 gr6ce i un traitement de fagade addquat. Pendant cette phase conceptuelle, nous
suivrons ce projet pendant une annde afin de savoir si notre objectifprincipal est atteint (la r6duction
de la consommation 6nergetique totale i 107" par rapport d la consommation de r6f6rences qui est
dans notre cas @![p!@)-
1. Nous construirons deux bAtiments, le premier sera un bitimenl de r6fdrence avec des matdriaux

standards, et le deuxidme avec des mat6riaux dnergdtiques performants (r6pondant aux
exigences du label HPE) puis nous effectuerons une simulation sur chaque un d'eux et
comparons les rdsultats obtenus.

2. Notre travail de simulation thermique dynamique se ddroulera sur plusieurs 6tapes :
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(et des obstacles environnants)

MODELISATION

Choix du climat
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- D6finition des diffdrentes compositions pour les parois, planchers et toitures.
- D6finition de la menuiserie i utiliser pour les ouvertures ainsi que les portes.
- Conception du plan sur le logiciel Alcyone.
- Configuration des differents sc6narios de ventilation, occultation, occupation, consigne de

thermostat ainsi que la puissance dissipde.
- Affection des differents sc6narios d chaque zone ddfinie sur le logiciel Alcyone.
- Lancement de la simulation thermique dynamique par p6riode, hivernale ensuite estivale.
- Enfin, Addition des deux rdsultats hivernale et estivale et division du rdsultat sur la surface totale

du b6timent afin d'obtenir la consommation dnergdtique par m2 sur une annde.

Ill.T.3.Simulation thermique dynamique d'un bAtiment HPE:

III.7.3. l.D6finition de la composition des parois, planchers et toitures :
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Tableau 10: composltlon paroi externe
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Tableau 11 : composition parol lnterne
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Tableau 12: composition plancher bas

III.7.3. 2.D6finition de la menuiserie

Totd

Tableau 13 : compositlon plancher haut
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Tableau 15: porte fenttre double vltrage
Tableau 14: porte
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Tableau 16 : les sc6narios

Flgure82: Plan dessiner sur Alcyone

11.7 .3.4 D6finition des sc6narios :

III.7.3.5. Rdsultats de la simulation :

Flgure 83: 3D sur Alcyone
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P6riode hivernale Pdriode estivale

l&tryx Ct l$*ran: trn lr

TotC 25.0 110 0.4 lartrie[
Tableau 19 : Plancher bas standard

III. 7.4.2. Ddfinition de la menuiserie
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Les besoins annuels du bdtiment sont de 131375 kwh, ceux-ci seront divisds par la surface
de l'6tage qui est 552 kWh/m2lan pour obtenir le rdsultat de 238KWlVm2 lan ., de ce fait, on
ddduira que notre objectif principal a 6t6 atteint et nous pouvons donc certifier notre b6timent
HPE.

111.7.4. Simulation thcrmique dynamique d'un bfltiment standard :

IIL 7.4.1. DCJinition de la compositian des parois, planchers t

t7
101

0

5t
l5

26

130

100

F.q---l

Td.l

.15
Erltlrbq

061 ktlbu

Ert&hu

69

I
0.n 0a
0.87 0.15

0{g 0.a
0.s 0.m

1.70 0.0r

1.15 0.m
1.75 o.tP

1.23 0.13

0.35 0.m

0.n

s

16.0 208

fl6',-.]rs

26.0 4I8

ot8 021

0.33 003

TotC

Tableau 17: Paroi externe standard.
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Tableau 20: Plancher haut standard
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111.7.4.3. R6sultats de la simulation :

Pdriode hivemale

1..<iB Ch. B*.,irE Clitr!

Pdriode estivale

lasoins Ch.

0 kwh

0 kwh

0 kwh

0 kwh

0 kwh

Tablcau 22 : R6suhat de la slmulatlon
standard de la samalne 42 a 11.

Tableau 23 2 r R6sultat d! la slmulatlon
stendard de la samalne 12 4 41.

Les besoins annuels du b6timent sont de 147358 kWh, ceux-ci seront divis6s par la
surface de l'6tage qui est de 552m2 pour obtenir le resultat de @[$!!@

Les rdsultats obtenus lors de la deuxidme simulation sur le bdtiment construit avec les

6l6ments standards sont les m€mes rdsultats que ce de bAtiment rdf6rences , donc on pourrait
qualifier notre bAtiment comme un bdtiment A haute performance 6nergdtique.

1719 kwh

61856 kwh

&19 kvh
1007 kwh

7ru1 kvh

0 kwh

0 kwh

0 kwh

0 kwh

0 kwh

1 32't I kwh

15975 kwh

1199t kwh

3321 kwh

71{97 kwh
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Conclusion g6n6rale

L'approche 6nerg6tique est une approche qui non seulement prend en consid6ration les

differents paramdtres climatiques mais aussi elle essaye d'improviser des sc6narios sur leur
comportement et leur impact sur le bdtiment d travers des simulations.
Nous avons essayd de concevoir notre projet suivant les principes de cette approche et nous

avons tird de quelques conclusions :

r' L'architecture ef.hciente 6nerg6tique recherche une synthdse entre la destination du
bitiment, le confbrt de I'occupant et le respect de I'environnement, en faisant largement

appel aux principes de l'architecture. Cette architecture permet de rdduire les besoins

€nergdtiques et de cr6er un climat de bien -€tre dans les locaux avec des tempdratures

agr6ables, un 6clairage naturel abondant. Ces principes sont fond6s sur un choix
judicieux de la forme du b6timent, de son implantation, de la disposition des espaces

(aussi I'utilisation des patios, atrium et des terrasses v6gdtalis6es), des mat6riaux
utilis6s.

r' Le site accueille le projet qui lui est propre. Celui-ci, doit donc s'y inscrire formellement
et s'y intdger fonctionnellement afin que le rapport projet/environnement soit aussi

harmonieux et durable que possible. A travers l'6tude th6matique et analytique, un
ensemble de critCres doit Ctre retenus pour concevoir un h6tel:

. d'abord il faut bien dtudier les exigences, le programme, les caractdristiques du
site (urbaine et climatiques) pour cr6er un confort et ainsi satisfaire la clientdle.

L'h6tel n'est pas seulement un lieu d'hdbergement; mais aussi il est consid6r6
comme une fiche d'identit6 de la ville puisqu'il reprdsente la premidre

destination pour l'6tranger; pour cela il faut que toutes ses fonctions et
prestations se compldtent pour rdpondre aux besoins du Visiteur.

L'objectifde ce travail 6tait la conception d'un projet qui deviendra composante de la place du
1o Mai, en dtant frddle aux principes de la mixit6 fonctionnelle, sociale et de d6veloppement
durable.
Cette opdration, nous a permis de r6pondre aussi aux diff6rentes probldmatiques du site d6ji
pos6es lors de l'analyse du site d'intervention :

En am6liorant l'urbanisation existante, on a abouti d une organisation
cohdrente et un tissu urbain plus homogdne. Ce qui nous a permis de cr6er
la continuitd entre les diffErentes entitds qui constituent le morceau de la
ville dtudi6 (1er Mai).

Ce travail reprdsente le liuit de notre cursus universitaire dont nous avons 6td anim6s d'un
certain pragmatisme et d'une constante volont6 d'aboutir d un projet rdalisable.
Nous esp6rons ainsi contribuer d l'dlaboration d'une nouvelle vision qui amdliorera l'image
de la mdtropole d'Alger, notarnrnent des places publiques.
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