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Résumé

Aujourd'hui, la population mondiale a atteint enüron 7 milliards d'individus, nous utilisons

l'équivalent de 1,5 planète chaque année, on exploitant la planète bien au-delà de ce qu'elle

est en capacité de nous donner.

Le bâtiment reste de loin le secteur le plus consommateur d'energie représentant, à lui seul,

plus de 40% des dépenses en énergie etjusqt'à 50Yo si I'on inclut la consommation

énergétique lors de [a construction.

Depuis la révolution industrielle les entreprises produisent de manière linéaire en faisant trop

pression sur I'environnement, leur principe économique repose sur 4 point : extraire-

fabriquer-consommer-jeter, ceci n'est plus une économie viable.

L'heure est venue pour d'antrer dans une nouvelle économique, une économie circulaire

pour garantir la survie de l'enüronnement et celle des sources de revenus des entreprises.

Auparavant, le terme congres donne une grande importance à la communication et les

échanges d'idées, pour cela, dans notre projet nous supposons que la construction d'un centre

international des conférences démontable pourra répondre aux différents enjeux de
'l'economie circulaire.

Mots-clés : Environnement, ressources, économie linaire, economie circulaire, congres,

centre intemational des conferences, communication, secteur bâtiment.



Summary

Today, the world's population has reached about 7 billion people, we use the equivalent of 1.5

planet each year, and we use the planet far beyond what it is able to give us.

Building remains by far the most energy-consuming sector, accounting for more than 40% of
energy expenditure and up to 5OYo if energy consumption is included in construction.

Since the industrial revolution companies produce in a linear way by putting too much
pressure on the environment, their economic principle is based on 4 points: exhact-
manufacture-consume-discard, this is no longer a viable economy.

The time has come to enter into a üeril econofry, a circular economy to ensure the survival
of the environment and the sources of corporate income.

Previously, the term congress gives great importance to communication and exchange of
ideas, for this reason in our project; we ilssume that the constnrction of an international
conference center demountable can meet the various challenges of the circular economy.

Keywordsl Environment, resources,linear economy, circular economy, congress,

international conference center, communication, building sector.
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Contexte et motivation de Ia recherche
Aujourd'hui, la population mondiale a atteint d'environ 7 milliards d'individus, nous

utilisons l'équivalent de 1,5 planète chaque année, les Nations unies évaluent 54% de la
population vit dans les zones urbaines, une propoftion qui devrait passer à 66Yo en 2050, cette
croissance a un impact négatif sur l'environnement et le bien-être des concitoyens.

Cependant, les entreprises sont arrivées à rme période ultime qui remet en cause la manière
dont elles utilisent la planète pour se développer. Depuis la révolution industrielle elles
produisent de façon linéaire en faisant beaucoup pression sur la Terre, Si elles continuent de

cette manière, elles ne pourront pas subsister sur le long terme car le monde dans lequel elles
croient n'est pas infini.

D'après de nombreux écoaomistes, écologistes, la révolution industrielle, a perrnis aux
entrçrises de se développer de façon rapide par le système linéaire (extraire-fabriquer-jeter),
est aussi à la base des maux environnementaux de notre société ; le réchauffement climatique,
la pollution atrnosphérique, la perte de Ia biodiversité et la production des déchets.

Ces impacts sur l'environnement ont pourtant été mis en avant dès le début du XXème siècle
par Nathaniel Shaler, un géologiste de I'Université d'Harvard, qui supportait que les

ressources étaient finies et que I'Hrrmanité était sur le chemin de leur épuisement. ce n'est
qu'en 1980 que l'économiste américain Kenneth Boulding prononce à son tour cette fameuse

phrase : « celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un
monde fini est soit un fou, soit un économiste. ». Il soulignait que les entreprises ne peuvent
pas continuer à baser leur croissance sur la consommation des ressources mises à disposition
par la nature.

Actuellement, nofre économie est basée sur un modèle : il y a un problème en amont car les

ressources s'épuisent et en aval car ça s'accumule. La seule ressource énergétique réellement

inépuisable étant celle du soleil. Nous nous confrontons donc à un problème : corment
continuer à développer notre économie dans un monde fini ?

Partant du constat que les entreprises ont basé leurs stratégies acfuelles de développement
sur un système linéaire, et que celui-ci est limité dans le temps pour des questions écologiques
-entre autres-, il en devient pertinent d'opposer ce scherna à celui de l'économie circulaire '

un concept qui vise à augmenter I'efficacité de I'utilisation des ressources et à diminuer
l'impact sur I'environnement. Ainsi, les entreprises pourraient voir plus loin que le seul
"écologique", qui réduit I'action ciblée à un problème local et ponctuel, et prendre en compte
l'ensemble de l'écosystème dans leurs stratégies économiques.

En outre, le bâtiment (le résidentiel et le tertiaire) devient soudainement un enjeu central de

deux dé{is planétaires majeurs: le changement climatique et I'approvisionnement en matière
première, en Algérie le secteur du bâtiment est un important consommâteur d'énergie (plus de

40% dtt total de l'énergie) selon CDERT, et de ressources, et important producteur de

déchets,(l I MT/an ; 2012 selon l'information générale de I'année 201l-2012 (MATE)

l CDER: centle d€ développement des énergies renouvelabl es 2l/0112018
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Problématique
Si nous adoptons ce nouveaù concept pour I'appliquer à la croissance de secteur du bâtiment

en Algérie, afin de dégager les principaux enjeux du secteur et les éventuels problèmes de

durabilité auxquels font face ses acteurs, nous derrons concevoir des bâtiments, à la fois

durables, écologiques, sociables mais aussi économiques, des bâtiments accueillants et

confo(ables, des bâtiments qui répond aux enjeux de l'économie circulaire depuis la

conception jusqu'au fin de vie du bâtiment.

Pour concevoir notre projet (centre international des conférences), nous avons choisi un site

qui est localisé dans la ville nouvelle d'El-Ménéaa (Wilaya de Ghardaiia) caractérisé par un

climat aride. Cette ville fait partie du programme de Schéma National d'Aménagement du

Territoire (SNAT 2030). L'objectif de ce demier d'une part s'appüe sùr un fort
développement des Hauts Plateaux et du Sud et d'autre part freine le développernent

anarchique du littoral et équilibre le territoire. En outre, il vise à la fois à créer non seulement

un équilibre entre les espaces littoraux et ceux des Hauts Plateaux mais aussi, enke les

milieux urbain et rural entrainant ainsi, l'équilibre durable du territoire par la constitution de

l3 villes nouvelles réparties sur les trois couronnes (Littoral, les Hauts Plateaux et le Sahara).

Dont la ville nouvelle d'El-Ménéaa appartient au 3h" courant, la création de cette ville vise à

crier un ensernble dynamique dans un enviroonement aride afin de soutenir et promouvoir le

développement économique, touristique et social de manière durable de la région Sud du
pays.

Cette ville nouvelle est connue par ses potentialités touristiques considérables :

paysages, ksour, oasis, lac, patrimoine urbanistique et architectural, I'art culinaire..-etc.

A partir de ce qui précède, Nous venons donc à poser les questions suivantes :

Comment introduire l'approche de l'économie circulaire dans la conception d'un centre

internationel des conférences ?

3
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l, qui fait face à de nombreuses contraintes extemes qui remettent en cause les leviers actuels

de croissance de ses acteurs, ce secteur represente un potentiel énorme d'effrcacité

énergétique et de réduction des gaz à effet de serres. pour ce bâtiment (secteur résidentiel et

tertiaire), sertes, le concepteur dewa continuer à assurer I'abri et le confort de l'utilisateur,
mais del,ra également faire en sorte que I'impact du bâtiment sur l'environnement soit

minimisé.

En effet, ce secteur est au cæur des enjeux environnementaux en tant que principal

consommateur de ressources et important « pollueur ». Au niveau des enkeprises, l'évolution

des prix des matières premières, par exemple, remettent en question le maintien et le

développement des marchés actuels et fuûrs. On relève par ailleurs, une prise de conscience

de la part des entreprises qui souhaitent rédüre leur impact environnemental, alors même

qu'elles doivent unir leurs forces pour répondre à la dernande à venir en logement, dû à

l'évolution démographique.

1 MATE : Ministere de I'Aménagement du Territoire et de I'Environnement.
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Comment concevoir un projet architectural qui répond aux déférents enjeux de

I'économie circulaire durant sa durée de üe ?

Objectifs de la recherche :

Nous visons par ce tavail de :

- Démontrer la nécessité de changer le paradigrne du système linéaire par le cycle en boucle

- Montrer le rôle de l'économie circulaire dans l'exploitation des bâtiments depuis la
conception jusqu'à la fin de vie (dernolition).

- Développer un projet architectural démontable, afin de réduire et générer de nouvelles

ressources, qui pourront ainsi être réemployées dans un nouveau projet ou réinjecté dans un

circuit de recyclage.

- Montrer la pertinence de la prise en charge du climat dans la conception architecturale.

Démarche méthodologique de la recherche :
Notre travail de recherche s'articule sw deux étapes, la première théorique et la

deuxième opérationnelle.

La première partie théorique : Elle s'appuie sur la définition et la compréhension des

concepts clés de notre recherche. Nous avons abordé dans cette partie le contexte et les enjeux

relatifs à l'économie linéaire. Dans un second temps, nous étudierons la filière bâtiment dont

nous identifierons les contraintes et les enjeux pour appliquer les principes et piliers de

l'économie circulaire et en ressortir les bénéfices environnementaux et économiques, clés

d'une croissance durable. Enfin nous avons abordé les concepts clés de l'économie circulaire,

cette partie sera effectuée à I'aide des études theoriques et thématiques basées sur une
recherche bibliographique et une analyse des exemples.

La deuxième partie opérationnelle : Elle consiste à établir, d'abord, un diagnostic sw le cas

d'étude qui est la ville nouvelle d'El-Ménéaa et I'aire d'intervention, Nous presenterons dans

un premier temps sa situation géographique et le contexte Juridique de sa création, puis nous

allons établir un diagtostic environnemental de la ville et L'aire d'intervention afin de

dégager les atouts, faiblesses, opportunites et menaces du site présenté par une matrice

AIOM, Iinalement, nous allons concevoir notre projet en se basant le principe de la

démontrabilité et l'adaptation d'un nouveau système constructif démontable de gros ceuvre

(struchrre et enveloppe) qui s'appelle DEMODULOR ce nouveau système va nous

permettre :

Hypothèse de la recherche :

1. Nous supposons que l'adaptation d'un systerne constructif démontable, pourra répondre

aux différents enjeux de l'économie circulaire.

2. Nous supposons que l'utilisation des matériaux durables pourra être une solution pour

limit€r fortement la consommation et le gaspillage des matières premières, et des sources

d'éneryies non renouvelables-

4
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- la séparation des systèmes et composants sur chantier,

- la séparation des matériaux en vue d'un recyclage ou d'une élimination optimisée,

- la réutilisation ou le réemploi des matériaux et composants.

Structuration du mémoire :

Ce mémoire est structuré en trois chapitres :

Le premier chapitre : qui est I'introduction générale de notre mémoire, il comporte le

contexte et I'intérêt de la présente recherche, la problématique et les objectifs de la recherche,

lhlpothèse de la recherche, et finalement la démarche méthodologique qui va nous permetffe

de vérifier lhypothèse et atteindre nos objectifs.

Le deuxième chapitre : Ce chapitre nous permettra d'élargir note champ de connaissance

et d'avoir un large éventail pour : le modèle économique linéaire et les limites de ce modèle

économique, le secteur du bâtiment et leurs acteurs, l'analyse de ces acteurs afin d'identifier

les enjeux actuels de croissance durable, et de dégager les problèmes associés, les principes

clés de l'économie circulaire et les appliqué à la filiàe de bâtiment.

Nous clôturerons par l'étude d'un exemple de l'économie circulaire, et la thématique des

palais des congrès avec deux l'analyse de deux exemples.

Le troisième chapitre : Dans ce chapitre nous allons établir un diagnostic sur notre cas

d'étude et I'aire d'intervention en prernier lieu, puis nous allons présenter notre programme
qualitatif et quantitatif de notre projet Ensuite, nous allons entamer l'expression architecturale
et constructive de notre projet suivant une approche fonctionnelle en utilisant les techniques
constructives qui tient compte les piliers de l'économie circulaire pour réponds aux enjeux de

cet dernier.

A la fin. Le mémoire se terminera avec une conclusion reflétant brièvement le travail de la
recherche, indiquant ses limites et contraintes et révélant des perspectives pour des futures
recherches.

5
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Schéma récapitulaüf :

Objectif principal : Montrer le rôle de l'économie circulaire dans l'exploitation des

bâtiments depuis la conception jusqu'à la fin de vie (démolition).

Chapitre
introductif

Conclusion générale et perspective de la recherche
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Chapitre 02

Partie théorique

Définitions des conce,pts clés

t. La notion l'economie
linaire

2. Limites et enjeux de la

croissance d'une économie

linéaire.

3. tæ Secteur du bâtiment et

leurs acteurs.

4. Les concepts de

L'economie circulaire.
4. regard sur les expériences

étrangères.

Méthode utilisée :
- Recherches bibl iographiques.

- Etudes des exemples.

Chapitre 03

Partie opérationnelle

Diagnostique et analyse

l.Analyse de La ville
nouvelle d'El-Ménéaa

2. Présentation de I'aire

d'intervention
3. Programmation du projet

4. Conception du projet

5. Concevoir un projet

architectural démontable.

Méthode utilisée :
-Diagrostic.
Environnemental.
-Analyse AFOM.
-conception de projet.

Vérification de I'hypothèse : basée sur la démontrabilité l'adaptation du
système constructif démontable DEMODULOR peuvent répond aux enjeux de
l'économie circulaire.

Figure 1 l méthodologie de la recherche ; source auteurs 201E.
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Introduction
Aujourd'hui le secteur du bâtiment est encore essentiellement dépendant de I'exploitation

des ressources naturelles proposant à la vente des bâtiments neufs en béton, construits,

entretenus et démolis par des acteurs se répartissant le cycle de vie de manière indépendante

et ponctuelle. Les impacts environnementatx de leurs modes de production et de

développement ont des répercussions directes sur lew capacité à faire face à la demande

future des segments sur lesquels ils sont actuellement présents et sur leurs coûts de

développement.

L'obj ectif de ce chapitre d'analyse est de comprendre quels sont les enjeux actuels du

secteur du bâtiment et d'appliquer les principes de l'êconomie circulaire à son environnement

inteme, de manière à voir si ce concept peut permettre aux entreprises de la filière de faire

face aux enjeux retenus.

Afin d'atteindre cet objectif, notre recherche sera structurer comme suite :

Au premier lieu nous avons défini le modèle économique actuel des entreprises (modèle

linéaire) et poser les limites de ce modèle économique, apres nous avons présenté les

problèmes qui découlent de ces limites.

Ensuite nous avons identifié les caractéristiques du secteur du bâtiment et à les analyser,

afin d'identifier les enjeux actuels de croissance durable, et de dégager les problernes

associés. En ouüe nous avons défini les principes de l'economie circulaire et les appliqué à la

filière, avec des cas réels ou fictifs de projets circulaires nous avons détaillé les cas

d'application en (annexe 01).

Finalement nous allons citer un exernple de l'économie circulaire, et introduire la

thématique des palais des congrès avec deux exemples.

II. 1. Concepts et déIinitions
IL 1. 1. la notion de l'économie linaire

1. 1. 1. Délinition de l'économie linaire

L'économie dite linéaire, est resumée par Rémi Lemoignel, comme suit :

<< Notre économie est ainsi basée sur le modèle linéaire qui se résume à « extraire{abriquer
consommerjeter >r, qui consomme des ressources naturelles et de l'énergie pour fabriquer des

produits qui deviendront, en fin de compte, des déchets ». Ce modèle linéaire de

Figue 2 : lc modèle linaire de l'economie ; murce : râny le moigne dans l'économie curculai.e-commert la mettle en

oevre dârrs l'entreprise grace à la reserve supply chain ?, dunod, 2014
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1. Urgence écologique
Jean-Baptiste SAY (1767-1832), pionnier de la pensée économique tibérale française disait

en 1828 « les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela nous ne les obtiendrions

pas gratuiternent.

Ne pouvant ni être multipliées ni épuisées, elles ne sont pas I'objet des sciences

économiques. >>.

Dès le début du )O(ème siècle, nombreux sont cetl)( à pointer du doig la croissance

exponentielle de la consommation de ressources et I'impact de cette dernière sur

l'environnement. Le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité ainsi que la

diminution des ressources naturelles aussi bien renouvelables que non renouvelables, ont

conduit les étaæ, les entreprises et les citoyens à remettre en question leurs modes de

consommation et de production. La COP 2lr est l'exemple le plus recent de la prise de

conscience de cette urgence écologique.

1 : Est la 21ème conférence des partie de la convention-cadre des nations unies sur les cbangements climatique
(COP) a eu lieu du 30 lll - 12112 2015 au parc des expositions de paris-lo Bourget.
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L'économie linière peut-être synthétisé dans le schéma suivant :

Rémi Lemoigne explique ce modèle de la manière zuivante :

1. Dans un cycle linéaire de production, le pétrole, le cuivre, l'eau et autres ressources

naturelles sont extraites ou récoltées pour être incorporer au processus de fabrication du

produit final.
2. Ces matières premières « primaires » sont utilisées et transformées pour fabriquer des

pièces. Le fer est utilisé dans la fabrication de pièces métalliques, le pétrole dans celle de

pièces en plastique, le blé dans celle de farine.

3. Les pièces sont ensuite assemblées en composants. Des pieces en bois sont assemblées

entre elles pour fabriquer des meubles. La farine est mélangée à de I'eau et de la levure pour

fabriquer de la pâte à pain.

4. A leur tour, les composants sont assernblés entre eux pour fabriquer des produits finis

comme des téléphones portables, des machines à laver ou encore des produits d'alimentation-

5. Le produit une fois fini est commercialisé par un réseau de distribution, GMS (Grande et

Moyenne Surface), un magasin spécialisé ou tout autre intermédiaire.

6. Le produit frni est alors acheté par le consommateur final puis utilisé par celui-ci.

7. En fin de vie, le produit est la plupart du ternps jeté puis détruit-

1. 1. 2. Limites et enieur de la croissance d'une économie linéaire
Dcpuis plusieurs décennies, et particulièrement ces demières années, nous ne pouvons plus

passer outre les différents rapports, débats et autres sources d'informations mettant en avant

les enjeux économiques, environnementaux et sociaux de nos sociétés actuelles.

Les differents ouvrages et sowces cités ci-après mettent en avant les limites de l'économie

linéaire et de la croissance actuelle basée sur ce scherna (extraire-prodüre-consommer-jeter).

L'économie linéaire considère les matières prernières, les ressources naturelles

renouvelables ou non, comme des déchets à venir. Elle repose sur le postulat classique que les

ressources n'ont pas de limites, et qu'elles peuvent donc être consommées de manière

illimitée.
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Comme le dit Alain LipieE, l'économie mondiale « produit mal en faisant trop pression

sur la terre »- 
l

Dans la pensée linéaire les ressources naturelles sont inépuisables, et sont la majorité du
temps transformées en déchets. L'impact sur I'enüronnement est donc double (selon le
schéma de l'économie linéaire) ; il intervient à l'échelle des ressources et des dechets.

Dans une vidéo du Canal UVED (L'Université Virtuelle Environnement &
Développement durable), François Grosse, président de Forciÿ, présente quant à lui
l'économie linéaire en partant des flux de matières prernières dans l'économie, qualifiant

cette demière d' « archéÿpe de l'économie des matières premières ».

Il illustre son discours par un
diagramme simple, présenté ci-
contre :

A gauche nous pouvons

distinguer ce qui rentre dans

l'economie pour être

consommé, c'est à dire les

matières premières

transformées et à droite ce qui

en sort, pour être dispersé e/ou
stocké.

i,ï;*îffi 1? :r:ff;i'*u* ; source : François grosse'

2. Ressources
Il est essentiel de faire un bref rappel de la définition de ressources, afin de mieux

comprendre à quels niveaux sont les impacts.

Selon I'ADEME, les ressources naturelles rapportent aux matieres premieres c'est à dire les

matériaux et les biomasses, aux milieux ambiants que sont l'eau, le sol et I'air et aux

ressources telles que les energies renouvelables éoliennes, ou géothermique (entre autres).

Les matières premières réferent quant à elles à la biomasse, alimentaires ou non aux

matériaux de construction, sable granulats et roche, aux matières premières énergétiques

fossiles, autrement dit le charbon, le gaz et le pétrole, et aux métaux et minéraux industriels,

ferreux ou non ferreux-

La croissance, considérée comme cause de la raréfaction des ressources, tient ses limites dans

le cycle linéaire soutenu par les modes de productions actuels qui s'ajoute à l'évohrïion

croissante du nombre d'habitants sur Terre. En effet, l'économic lirréairc tiui pii:ir:n{ç ilii
ensemble de flux enrants et sortants en amont de la production du prodtit ':t cn aval i.li::;:i

consommation, suppose que les ressources naturelles sont inépuisables, et porlr Fleuve :

I'OCDE2 chifte la consommation des ressources naturelles à 60 milliard de tonnes en2007,
soit une augnantation de 65% depuis 1980. Ce chifte soulève la consommation toujours

croissante dcs rcssources naturelles dont les matières premières ; en 100 ans nous avons

multiplié par l0 notre consommation de matières premières, pour pouvoir répondre à une

I : Source: LIPIETZ, Alain, Face à la crise I'urgance écologique, 2009.
2 OCDE : Organisation de Cooperation et de Développcrneot Economiques.
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demande toujours plus importante, de la part de consommateurs privés et publics'

Le pranier à évoquer le défi de la conservation des ressources est Nathaniel shaler, un

géologiste de l'Université d'Harvar4 qui consacre plusieurs essais à ce sujet au début du

XXème siècle. Dans son ouvrage majew « Man and the Earth » il soutient que les ressources

sont finies et que I'Humanité est sur le chernin de l'épuisement des ressources

3. Raréfaction et diminution de§ re§source§ en Yolume

Le premier enjeu lié aux ressources est leur diminution et raréfaclion : selon François-

Michel Lambertr, le sable utilisé pour la

construction est amené à disparaitre dans

les 50 ans à venir.

En parallèle de ce chiffre, le graphique

ci-contre présatte I'augmentation de la

consommation des principarx métaux

utilisés dans l'industrie (aluminium,

cuiwe, titane et chrome) de 1900 à 2010.

Nous y voyons entre autres que la

consommation d'aluminium a été

multipliée par 45 au cours de cette

période, et celle du cuiwe d'environ 18

a0

30

20

t0

1900 1910 r92O 19I) 19aO 1960 10tO 
'9m 

l*O 1l 2@o 2010

Figure 4 : Evolütion mondial de la Production de quelques grands

métaux (en miltions de tonnes ; source Rémy Lemoigne,

l'économie circulaire, 201 4

Le schéma ci-contre, présente en complémen! la date d'epüsernent prârue des richesses

exploitables de notre planète, au rythme actuel de consommation, et avec les moyens

techniques actuellement disponibles.

Quinze d'entre elles dewaient avoir dispanres avant 2050, dont le cuivre, 1'or et le pétrole

Cette demière ressource, bien renouvelable, est amenée à disparai tre car ses réserves sont

utilisées plus

rapidement que la
vitesse à laquelle

elles se

renouvèlent.

1 : Source : Conference HEC, Comment l'économie circulaire ouvre de nouvelles opporhmites pour les
marques ?, I 8/06/16, Paris
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Figure 5 : date d'epuisement des dchess€s cxptoitablc de notre planète au rythme actuel de

coasomll|stion ; soutce : www.terresacrce.com

Rémi Lemoigre confirme ces chif&es en datant l'épuisement des réserves mondiales d'or à
20 ans et celles de cuivre à 40 ans.



chapitre I'art sur l'économie

5. Déchets
I1 est essentiel de faire un brefrappel de la définition de dechets, afin de mieux comprandre

à quels niveaux sont les impacls.
læ Code de l'environnernent définit le dechet comme "tout residu d\rn processus de
production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit [.,.]
abandonné ou que son détenteur destine à I'abandon".
Dans le cycle de production actuel, la génération de déchets est présentée comme dens le
schéma suivant :

1 : Rapport Meadows : limites à la croissancc, Ce rapport modélise les 5 tendances majeures dans le monde :

indus&ialisation accélerée, croismnce de population rapide, malnutition largement répandue, épuis€ment des

ressources non renouvelables et un environnernent déteriore.
2 : Source : Conference HEC, Comment l'économie circulaire ouwe de nouvclles opportunités pour les

marques ?, I 8/06/1 6, Pa.is

t2

Unê faôle pen de matiàes recyclées râournent ddts lê circuil
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4. Pollution et perte de la biodiversité

Dans le rapport Meadowsr, le Club pointe du doigt la forte pollution engendrée par une
croissance exponentielle alors même qu'il est évident que la planàe ne peut absorber une
quantté illimitée de pollution. [a pollution atmosphérique, qui est associé à la pollution de la
ressource air, est un problème planétaire, qui bloque les rayons UV du Soleil et donc notre
potentiel à capter l'énergie solaire.

A cet enjeu s'ajoute la perte de la biodiversité ainsi que le dérèglement des écosystèmes qü
sont déréglés à cause de la pollution des sols, des nappes phréatiques et des océans.

Pour cxemple, au rythme actuel de production de déchets, dans 20 ans le volume de plastique
dans les océans sera équivalent au nombre de poissons.

Ce demier point met en lumière la question des déchets directement liée à la gestion des

aessources -2

Figure 6 : cycle de productioû âctu€l des dechets ; Source : La Fédération eco-citoyenne de Vendée.

Les déchets sont produits en aval du cycle de vie mais égalemeat à chaque niveau du cycle.
L'enjeu des déchets est double. Tout d'abord le nombre de déchets et le volume de production
est en croissance depuis de nombreuses années alors même que leur impact sur l'environnement
est très nocif.

L'Algérie possède une incroyable richesse en ressources naturelles qu'elle peut récupérer
des déchets qu'elle jette tous les jows (figure 7).

I

Ventes
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Figure 7 : histogramme de l'évolution du dechet en Algérie ; sowce : AND ; Agence National des Déchets

Face à ces limites, I'enjeu pour les entreprises est donc de garantir la durabilité de leur
structure ainsi que leur croissance, dans un monde fini en ressource. Le problème majeur, est

de trouver la solution adaptée pour continuer à développer l'activité de l'entreprise dans un
monde fini en ressources.

Partant du constat que la pensée linéaire est à la base des limites des modes de croissances

actue1s, nous pouvons donc supposer qu'un système d'économie circulaire, s'opposant au

système linéaire, pcmrettrait aux entreprises de répondre à cet enjeu de durabilite.

Alcrs que les entreprises ont basé leur développement sur un modèle de production et
de consommation linéaire, en quoi une économie circuhire pourrait-être une solution
pour garantir la durabilité de leur croissance ?

Pour répondre à cette problématique nous nous concentrerons sur le secteur du bâtiment en

Algérie, qui, en lant que principal consornmateur de ressources, risque d'être amené à devoir
trouver des solutions pour répondre à I'augmentation de la population et à la pénurie de

logement.

Nous chercherons à comprendre de quelle manière les acteurs du secteur du bâtiment se

confrontent à des enjeux internes et externes qui remettent en question leur durabilité puis nous

appliquerons le concept d'économie circulaire à la filière pour conclure sur les bénéfices

éventuels de ce concept, d'un point de we environnemental et économique.

II. l. 2. Définition des termes :

13
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AIin de mieux comprendre le cadrc de notre étude, nous déIinirons brièvement les termes

tels qu'approchés dans l'analyse à suiwe : économie circulaire, durabilité, croissance et

entreprises.

1. Economie circulaire, nous entendrons tout s,§tème économique, s'opposant au modèle

linéaire, qui a pour objectifde diminuer I'impact négatifde l'activité d'une entreprise sur

I'envùonnement voir de le rendre positif.

2. Terme croissance, nous repartirons de la définition étymologique en se cotcentrant sur son

circulaire I
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approche économique. Efymologiquement, le terme vient du latin crescere qui signifie croître,

grandir. Le verbe croître est issu du latin crescere qui signifie naître, grandir, pousser rattaché

à la même racine indo-européenne k(e)r qui signifie semence. Un antonyme du mot

croissance serait décroitre et des synonymes pouraient être accroissement, augmentation,

développement, expansion ou progrèsl-

3. Terme durabilité renvoie lui à la notion de pérennité de la sfucture sans que son activité
ne remette en cause celle de l'environnement dans lequel elle évolue.

4. Terme entreprise, Une entreprise est une organisation ou une unité institutionnelle, mue

par un projet décliné en shatégie, en politiques et en plans d'action, dont le but est de produire

et de fournir des biens ou des services à destination dtrn ensemble de clients ou d'usagers, en

réalisant un équilibre de ses comptes de charges et de produits. Particulièrement sur les

entreprises du secteur du bâtiment2.

Nous nous pencherons plus

particuliàement sur les entreprises du sectzur du bâtiment.

II. 1.3. Secteur bâtiment
1.3. 1. Définition

Selon ADEM3, le secteur du bâtiment, également appelé « filière bâtiment >», renvoie à

l'ensemble des acteurs qui interviennent à plusieurs niveaux du cycle de vie du bâtiment : la
construction, l'aménagement d'intérieur, l'antretien, la restauration et [a démolition.

Le bâtiment est à dissocier du secteur des travaux publics. En effet, bien que le terme BTP
associe ces deux secteurs qui ont des contraintes et enjeux similaires sur certains aspects,

notre analyse portera d'avantage sur le (( B » que sur le « TP >>.

Les bâtiments, aussi appelés « édifices » comprennent des logernents collectifs, des

maisons individuelles, rnais aussi des locaux commerciaux et industriels (centres

commerciaux, usines, bâtiments

agricoles...), des centres de loisirs
(piscines, salles de sports, de concert,

théâtres, cinémas, musées...) des lieux
publics (écoles, mairies, hôpitatrx...) ou

encore des bâtiments historiques

(châteaux, monuments anciens. . -).

I .3 .2. Acteurs concernés
2. 1. Approche par Ia chaîne

de valeur :
D'après L'article premier du Décret

législatif n " 94-07 du 7 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 18 mai 1994 relatif
aux conditions de la production

1 Source : Le petit Robert, 2002
2 Source : $/ikipédia
3 ADEM Agence de l'Enüronnement et de la Maitrise de l'énergie
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Personne pour le conpte de laqudle est rédisee l'ouwage
_ Partiqlier
_ Socité ciüle

- Pronotzur

- â* ou dlectiüté læde

/\
PHtre doeurre

Conçdt l'otmaqq,
c§rise €t ortrôle
l'eréqÎi on des trarraux
_ Æcfitectes

- IngÉriers
_ Èreanx dtudes
tecfiriques

Ertrepreneurs

Corx*rdsert l'ouwage
Entreprise
Entreprise

generde
ütrldre dun ld

Entrepri se sous trdtarte

Figure 8 : Les intervenants dans un projet architectural ;

source : (MHU, 2006, P.4)
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architechrrale et à I'exercice de la profession d'architecte, les acteurs de la filiere bâtiment
correspondent à « I'ensemble des acteurs du secteur qui y travaillent », representés cornme ci-
contre :

Avant de s'adresser aux entreprises pour la réalisation du travail, le maître d'ouvrage fait
appel à un maître d'æuwe aussi appelé le concepteur, essentiellement rcprésenté par

I'architecte. Celü-ci est en charge de l'établissernent des plans en amont de I'obtention du
permis de construire.

Une fois le permis de construire obtenu, « I'entreprise du bâtiment » realise les Eavaux, en

sous-traitance ou en exécutant la totalité. Ce pzut être une entrçrise générale ou une
entreprise titulaire d'un seul lot (maçonnerie, peinture, électricité...), voire une entreprise
sous-traitante. Cette entreprise travail en coopération avec des fabricants d'outils, d'engins de

chantiers, et de matériaux.

2. 2. Approche per le cycle de vie :

ADEME intègre au secteur économique du bâtiment toutes les activités de conception, de

construction et de rénovation des bâtiments publics et privés, alors que d'autres y intègrent

également toute la gestion et la fin de üe de ceux-ci. PIus largement, Hubert Amarillo précise

dans son article << Le secteur du bâtiment durable : vers de nouÿeaux rapports entre acteurs

rle I'acle de construire ? >> 
lque pour comprendre les acteurs de la filière, il est essentiel de

prendre en compte la définition du secteur du bâtiment lui-même « la phase de réalisation

concrète d'un ouvrage, c'est à dire le chantier ». Cette définition montre que les acteurs se

répartisscnt sur le secteur selon leur niveau d'intervention dans le cycle de vie, les étapes

correspondant de la conception d'un bâtiment jusqu'à sa livraison et sa gestion, soit, selon lui,
quatre étapes au total : la programmation, la conception, la réalisation et la gestion.

Enfin, si nous basons notre approche sur les limites d\.rne économie linéaire, nous ajouterons à

ces éléments I'ensernble des acteurs rattachés à la fin de üe du bâtiment. Le cycle de vie
renverrait alors à I'approche du cycle de vie.
2. 3. Approche proposée pour I'analyse des acteurs concernés par notre recherche :

Une méthode pour comprendre les acteurs de la filière bâtiment de maniere claire et

complètc consisterait à mettre en vis à vis les deux approches présentées précédemment.

Dans le schéma ci-après nous reprendrons l'ensemble des << types » d'acteurs tels que

présentés dans I'approche chaîne de valeur que nous répartirons sur les trois étapes principales

du cycle de üe du bâtiment : la construction, l'usage et I'entretien et la fin de vie.
CONSTRUCTION TJSAGE & }:N'I'RI:TIEN FIN DE VIE

r Entrcprises
§ous-trritrntes

Figure 9 : épartition dcs diffërens typ€s d'acteurs daos la Filière du bâtiErcirt s€lon le cycle dc üe d'un bâtiment ;
Source : ADEM, Faite par les auæurs 2018
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I Article de : L€ secteur du bâtiment durable : vers de nouveaux rapports entre acteurs de l'acte de construire ?

Par Hubert Amarillodu 20 I 3

o Maitre d'æuvre
. Entrepreneurs
o Entreprises
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o Fabricants
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Figue l0 : modèle d'économie linéaire appliqué à la {iliàe du bâtimeDt selon le cycle de üe d'un bâtimsnt ; sourcc ADEME

Sur le schéma proposé ci-dessus nous voyors qu'il y a deux échelles de consommation de

ressources et de génération de dechets. Une echelle propre à chaque niveau du cycle de vie
(verticalement) et une échelle propre à la fonction intrinsèque du bâtiment (horizontalement).

Les flèches en pointillés représentent les impacts sur les milieux ambiants.

f 3 3 . Les impacts du secteur en se bessnt sur le modèle linéaire
3. 1. Impacts environnementaux

Les impacts environnementaux sont associés à chacun des deux flux entrants et

sortants (ressources et déchets) du schéma d'économie linéaire que nous avons proposé sur

cctts base, si nous prenons en compte l'intégralité du cycle de vie, la filiàe a actuellement des

impacts sur I'environnement à deux niveaux :

a. Consommation de ressources :

Ia filière est une importante consommatrice de ressources de tous types : eau, sol et

matières premières dont énergies fossiles. C'est également la principale et presque unique

consommatrice de sable.

La filière prise dans son ensemble est la prernière consommatrice de ressources minérales.

C'est également la plus grande consommatrice d'énergie avec plus de 40 % de l'énergie finale
nationale consommée selon CDERT.

Les seuls acteurs de la construction consomment à eux seuls plus d'un tiers de la production

mondiale de cuiwe, un cinquième de celle de zinc et un dixième de celle de nickel.

16

I CDER : centre de développernent des energies renouvelables 2l /01/2018.
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b. Génération de déchets

Le secteur du bâtiment représente environ 15Yo de la production de déchets du BTP, soit 1l
millions de tonnes par an, d'après (MATE) le Ministère de l'Aménagement du Territoire et de

l'Enüronnement, 657o proviennent de la démolition, 35%;o de la Éhabilitation et de la
construction neuve.

I1 est important de noter que ces déchets << sont très rarernent nocifs >», étant essentiellement

des déchets inertes ou non-inertes non dangereux.

Donc le secteur du bâtiment a aujowd'hui de nombreux impacts négatifs sur I'environnement.

Le secteur dépend beaucoup de la consommation de ressources, qui sont à I'heure actuelle

uniquement d'ordre primaires.

Enfin, les déchets associés à la fin de vie du bâtiment et à l'ensemble des produits nécessaires

aux acteurs, s'accumulent.

II. 1. 4. Les concepts de L'économie circulaire
II. 1. 4. l. Fondements

L'économie circulaire est un concept << d'économie en boucle >> qui commence

à se développer suite à la parution du Rapport Meadows et des premiers débats sur la notion de

« développement durable », formalisée dans le rapport Bruntland de 1987. Ce concept s'oppose

au modèle linéaire de l'économie issue de f industrialisation, tel que présenté dans la première

partie de ce travail.

C'est dans un rapport de 1976, que l'architecte Walter Stahel et la socio-economiste Geneviève
Reday, présentent pour la première fois un schéma en bouclel, que nous trouvons ci-dessous :

poirr iirÊrEdr. r: æirrr d: le vido;otrilro rrru jrttil
rv.nt tcr l't lrrnË dc coü dc l'r:rttrri<n dc h vb
dcc proüJtr

I
),*,,o^,

REEMPLOI

RESSOURCES > MATÉRI^UX DE BASE > DÉCHÊT

2

pnlffrrrdr 2: rtrr ÿfrti.drirarfth! rrcÿd-
.vôia3a* ên E. tËr dc coû dË m#ârx vlcrla*

borb 2: cqdag: ds müiar boule l: ,Ürrlillrlirr d!. rssùendror
JÉpüthnd?r mrrhüdk +
æcmdtiqû]Eæ ,l- mrch.ndalcl. €l
moemhdor tfndo3içrÉmrucàlirdor
dcl p.odtfb

Figurel l: L'economie en boucle ; Source : W. Stahel et G. Reday, Jobs for Tomorrow, the potential for
substituting manpower for energy
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PRODUCÏION

1 : Source : Stahel, tJy'alter et Reday, Geneviève (1976lt 981) Jobs for Tomorrow, the potential for substituting
manpower for energy ; rapport de la Commission des communautés européennes, Bruxelles / Éd. Vantage. N.Y.
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Nous voyons que ce schéma repart de la logique linéaire, avecla consommation de ressources
en amont et la production de dechets en aval, pour y ajouter une serie de boucles permettant
une extension de la vie des prodüts et des ressources.

Le terme d'économie circulaire apparaîtra quelques années plus tard en 1990, dans le liwe de
deux économistes anglais, R. Kerry Turner et David'W-Pearce << Economics of Natural
Ressources and the Environnent ».

Parallèlement, les travaux de Michael Braungart et de William McDonough serviront à

forrraliser la théorie du Cradle to Cradle (Du berceau au berceau) en20021, qui contribuera
pleinement au développement de la notion d'économie en boucle.

Finalement, le concept d'économie circulaire se forrnalise au début des années zOW, avec les
travaux de nombreux économistes, instifutions et acteurs internationaux publics ou privés tels
que Ellen Mac Arthur, Remi Lemoigne ou Jean-Claude Lévy. Ce concept est souvent assoc,ié à

de nombreux autres tels que l'économie bleue, formalisée par Gunter Pauli, l'éconorme
collaborative ou Ia Troisième Révolution industrielle de Jerémy Ritkin.

l. 4. 2. Définitions
Il est important de noter que le concept d'économie circulaire n'est actuellement pas

stabilisé. Il n'existe pas une définition officielle de ce nouveau paradigme, néanmoins pour
comprendre ce terme, nous repartirons de trois dé{initions differentes issues de l'étude
documentaire :

L'ADEME définit l'économie circulaire corrme « un système économique d'échange et de
production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à

augmenter l'efficacité de I'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur
I'environnement tout en développant Ie bien-être des individus. ».

Par les nations unies : << l'économie circulaire est un système de production, d'échange et de
parrage permetlant le progrès social, la préservation du capital naturel et développement
iiconomiquc tcllc quc définie par la commission de Brundtland. Son objectif ultime est de
parveltir à dc(couplcr la croissance économique de l'épuisement des ressources naturelle par la
création de produit, service, model d'affaire et politiques publique, innovants prenant en compte
l'ensemble des flux tout au long de Ia vie du produit ou service >> 2

Selon Audrey Berfrand, l'économie circulaire est «< tout I'ensemble des processus qui font
que l'on va limiter les déchets c'est à dire leur mise en décharge, et limiter le recours aux
matières premières- Le but ultime c'est de limiter le déchet ultime. »

D'après Fabrice Bonnifet, l'économie circulaire c'est de << tendre vers zéro : zéro impacts et
zéro prélèvement dans les ressources primaires ».

Pour Rebecca Narewski << L'économie circulaire c'est une fonnidable opportunite pour

1 
çDu berceau au berceau) ou Cradle to cradle. Créer et recycler à I'in{ini, Liwe de Michael Braungart vlblié 22

avnl2002
2 Source : https://www.economiecirculaire.orÿeconomiecirculaire/lr/du-concept-a-la-pratique.html#pagel:local
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réconcilier l'Economie, la Nature et l'Homme ; pour agir concrètement face aux défis

sociétaux, environnementaux et économiques, avec intelligence et bon sens, en créant de la

valeur et de la richesse pour tous. >> ( l \ I ' .:

1.4-3.Concept et principes clés 
'f '' J --J'-'' i-' '- 

'" î' .- I i { ' ''

Basé sur les 3,8 milliards d'années de R&D de la nature, et sur le fonctionnement des

écosystèmes naturels, ce nouveau paradigme semble proposer de repenser notre manière de

produire et de consommer pour tendre vers « une consommation sobre et responsable des

iessciirûes naturelles et des matières premières primaires, ainsi que, par ordre de priorité, de la

prévention de la production des déchets », comme précisé dans le Code de l'environnement.

Daiis nlr langage wlgarisé, lc << but ultirne >> de l'économie circulaire serait de passer d'un
modèle économique basé sur un schéma où les flux entrants et sortants interlèrent dans une

logique linéaire, à une économie dans

laquelle les flux seraient continuels et s'inscriraient dans une boucle vertueuse.

Si nous repartons des définitions précédemment présentées, nous pclurrions donc avarlter qtle

le but de cette économie a une double facette : il s'agit cle réduire voire supprimer I'extra-ction

et la consommation de ressources naturelles en amont et Ia production de déchets ultimes en

aval, en considérant que ces deux flux sont à la base des impacts nocifs sur l'environnement.

I)ars les mêmes perspectives, l'économie circulaire renvoie au principe des 3 R : réduire (la

consommation de ressources), réutiliser (les produits) et recycler (les déchets), un principe

mis en avant par le gouvernement japonais sous la dénomination d'<< initiative 3R ».

Lorsqu'il parle d'économie circulaire, Emmanuel Delannoyfait bien référence à ces 3R qui

consistent selon lui à « faire en sorte qu'effectivement vos matières premières, l'énergie, vous

les consommiez moins, de manière plus efficace, que vous les réutilisiez plus longtemps, en

mutualisant éventuellement les usages et que vous recycliez bien sur les constituants et les

composants de base de vos prodüts en fin de üe. »

ÉcoruourE crRcuLArRE
3 domaines, 7 pllierc

NECYCLAGE EXTnACTTOT/EXPLOTT rloil
ET ACHATS OUNASLESlmerrÈne ET onGAflreuEt

Éco-coxcrplox
lPPoDUlrs sr pnocÉoÊsl

Ëcouocre rrDUsrnrËLLE
ET TERRITONIALE

Écorours og
tl rotclonttutÉ

pnÉverrror er
GESTIOT{ EFFICACE
DES RESSOUNCES

ÂLLorGEf,Err oe u ounÉg D'us^GE
> Réemplol

> Réparatlon
> RâJtilistion

cotsommilnor PEsPoils^sLE
> Achât
> conso0màtiotr collaborëtiw
> Utilisation

u,uô
=I
-,lr
-.9
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Figure 12 : Les sept piliers de l'économie circulaire (source : ADEME)
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Selon I'ADEME, l'économie circulaire s'appuie sur sept piliers fondamentaux, qui
correspondent chacun à un domaine d'actions. Ces principes peuvent-être compris comme les
axes d'orientations pour une économie plus circulaire.
Ces sept piliers sont :

1. L'approüsionnement durable : qü est selon I'ADEME est un « mode
d'exploitation/extraction des ressources üsant une exploitation effricace des ressources en
limitant les rebuts d'exploitation et en limitant I'impact sur I'environnement, notamment dans
I'exploitation des matières énergétiques et minérales (mines et carrières) ou dans

I'exploitation agricole et forestière tant pour les matiàes/énergies renouvelables que non
renouvelables »>.

Exemples d'action :
- Utilisation de produits et éqüpements : réemployés, réutilisés, réparés ; contenant de la
matière recyclée etlou biosourcée issue d'une gestion durable.
- Recours à des energies renouvelables.

- Recours aux circuits-courts.
- Valorisation de la creation d'emploi et de I'insertion.
- Objectifs de réduction des déchets, consommations d'énergie et d'eau, d'épuisement des
ressources (indicateurs ACV).

2. L'éco-conception : De sa construction à sa fin de vie (ou nouvelle üe) en passant par

son exploitation, le bâtiment génère des impacts sur I'environnernent. Toutefois, au travers de
l'éco-conception il est possible de les réduire efficacement en utilisant I'analyse de cycle de
vie, pratique scientiliquernent basée et reconnue.

Utilisée aujourd'hui notamment por:r la connaissance des impacts sur le changement
climatique, I'ACV compte pamri ses indicateurs de sortie notamment les déchets et
l'épuisement des ressources.

Exemples d'action
- Choix du lieu d'implantation (selon desserte en transports communs)
- Prise en compte précoce de I'impact énergétique, des choix techniques et programmatiques
et de I'incidence enüronnementale du projet.
- Analyse du potentiel de mutualisation.
- lnterrogation quant au besoin du bâtiment en chauffagelclimatisation.
- Détermination et affichage du niveau de performance énergétique visé.

- lnscription d\rne exigence d'intégration de matières recyclées dans les cahiers des charges.
Inscription dans les cahiers des charges d'exigences ou indicateurs d'utilisation de matières
recyclées, valorisées, secondaires, biosourcées...

- Prévention des déchets et du gaspillage en conception : calepinagdrédécoupe,
indusfrialisatior/préfabrication, amélioration de la logistique, colisage, achats au plus juste.

- Dimensionnement des strucfures, des lots techniques ct des espacês.

- Démarche bioclimatique.
- « Démontrabilité » des éléments.

- « Déconstructibilité » des élânents en vue de faciliter leur réernploi ou leur recyclage.

20
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. L'ACV (Analyse du Cycle de vie) : est un autre outil très utilisé dans les différentes

industries, et de plus en plus mis en avant dans la filière bâtiment. D'après le ministère de

l'Environnement, de l'Énergie et de la mer, I'ACV permet de quantifier les impacts d'un

çroduit» (qu'il s'agisse d'un bien, d'un service voire d'un procédé), depuis l'extraction des

matières premières qui Ie composent jusqu'à son élimination en fin de vie, en passant par les
phases de distribution et d'utilisation, soit «du berceau à la tombe».

3. L'écologie industrielle et territoriale : qui d'après I'AFEPI estun «< mode

cl'organisation industrielle innovant, mis en place par plusieurs acteurs économiques d'un
même territoire et caractérisé par une gestion optimisée des ressources >>.

Exemples draction
L'applicatioo territoriale est un maillon essentiel pour déployer localement les solutions

promues par l'économie circulaire. Développé depüs de nombreuses années par l'écologie
industrielle et territoriale, le modèle of&e des opportunités de créatir:n tle valcur totit cn

valorisant les potentialités et ressources locales. Il s'agit de mettre en ærJwe tles s;rrergies de

mutualisation et de substitution. Les stratégies de mutualisation, en vert sur Ie schéma,

consistent à mufualiser des biens, des ressources ou des services, permettant ainsi de réaliser
des économies d'échelle et diminuer certains impacts environnementaux de I'activité
ici-rnonriquc. [,es syrergies de substitution (échanges de flux), en bleu sur le schéma,

consistent à valoriser les externalités émises par certaines entreprises p.u d'autres entités
voisines. Elles peuvent également nécessiter la presence d'activites d'interface pour permetke
la valorisation des sous-produits, le développement de produits ou de services et la gestion
d'une ressource commune.

Figurel3 : schéma de L'application territoriale du concept de l'écologie industriel sourçe L'économie circulaire
au service de la préservation des ressources et du climat.

4. L'économie de la fonctionnalité : Vendre l'usage, pas le bâtiment ! Au-delà de ce

slogan simplifré, l'économie de fonctionnalité est un modèle économique qui repose sur la
mise en place de solutions qui associent des garanties de services ou les fonctionnalités
d'usage de biens matériels restant propriété du producteur, ce qui entraîne le découplage de la
valeur ajoutée et de la consommation d'énergie et de matières prernières.
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Appliquée dans le bâtiment elle offie des potentialités de mutualisetion et d'intensification
des usages qui favorisent aussi le renforcement des échanges entre indiüdus et entités

participant ainsi à la cohésion sociale. Qui est un modèle economique qui privilégie l'usage à

la possession.

Exemples d'actions :

- Parkings communs, locaux etlou jardins partagés, laveries collectives.

- Restaurants in ter-entrepri ses.

- Solutions de mobilité en partage.

- espace de coworking.
- Au niveau du chantier : location d'engins ou de matériel de chantier (au lieu de l'acheter).

- Réseau de partage et d'échange à l'échelle d'un quartier ou d'un îlot : les habitants peuvent se

prêter des outils ou appareils.

5. La consommation responsable : qui consiste à informer et aider le consommateur à

consommer tout en respectant I'environnement (tri, choix d'éco-prodüts).

6. Le réemploi (en seconde main*), la réutilisatiotr (en tout ou partie) et la
réparttion : qui visent selon I'AFEPT à « prolonger la durée de vie du produit par la mise

dans le circuit économique des biens ne répondant plus aux besoins premiers des

consommateurs ».

Exemples d'action :
Prévoir dans la conception, la valorisation des déblais et gravats et I'intégration des produits et

équipements de réernploi ou de réutilisation.
Realiser un diagrrostc « Ressources » pour tout projet de déconstruction/rénovation, avec

identification des solutions de réemploi.

7. Le recyclage ou la réutilisation des mttières premières* : qui d'après

ADEME a pour objectifde << preserver les ressources naturelles par la réutilisation de

matériaux issus de déchets et de réduire la consommation d'énergie, l'émission de gaz à effet
de serre et la consommation d'eau liées à la production industrielle. ».

Exemples d'action :

- Exemples de filières de recyclage opérationnelle de déchets du Bâtiment : inertes, plâtre,

PVC. bois, DEEE, verre plat...

- Incitations à l\rtilisation de matière issue de recyclage.

- Qualifrcation des bénéfices et charges liés au recyclage en fin de vie (ACV).

- Valorisation des gravats en matériaux recyclés.

I-e scherna ci-dessous révèle à chaque étape du cycle de vie, les conditions à mettre en

æulre pour déploycr l'économie circulaire à l'échelle des entreprises et des territoires.

Chaque symbole représente des solutions opérationnelles pour issurer un développement

souterrablc, de I'approvisionnement à lâ fin de vie. L'ADEME définit les 7 domaines d'action

de l'économie circulaire par I'approvisionoement durable ; l'éco-conception ; I'ecologie

1 AFEP : L'Association llartçaise des entreprises privées est une organisation Aançaise fondée en 1982,

représentant des grandes entreprises françaises privées de dimorsion mondiale présentes en France.
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industrielle et territoriale ; l'économie de la fonctionnalité ; la consommation responsable ;

I'allongement de la durée d'usage et le recyclage.

Approvisionnement durable
Exploitation et extraire efficacement les ressowces.

Rect-,clage

Utiliser des rnatières

pruniàes issues de

deches non
valorisables er amont.

Réemploi/réutilisâtion
/réparation allonger la

durée de üe des
prodûits.

Ecologie industrielle
et territorial€

Eco-conception
Optimiser un produit

et la productiod sur
url site/ou un

territoire-

Logistique dùrabl€
Acheminer dâns les

meilleures conditions
les llux de

marchandises.

\I

I
I
I
\

Iraitement/va
lorisation.

Consommation responsable
Ilconomie dc la lirnctionnalitt

Limité la production de dechets et prise en conpte du

cycle de üe.

Fin de

Figurel4 : schémr d'epplication des 07 piliers de l'économie circulaire à chaque ét{pe de cycle de

vie ; source : L'économie circulaire âu s€rice de Ia préservetion des ressoürces et du climat.
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1.4.4.L'économie circulaire apptiquee à la lilière bâtiment ; application
des sept piliers de L'ADEME au cycle de vie du bâtiment.

Afin d'appliquer l'économie circulaire à la filière bâtiment, nous présenterons, dans un

tableau, différentes initiatives d'économie circulaire propres à chaque étape du cycle de vie
que nous associerons à l'un des sept piliers de I'ADEME.
Cinq de ces cas seront ensuite analysés, pow mesurer leur iDûpact positif sur le développement

de I'entreprise, puis seront repris pour mettre en relation impact enüronnemental et impact

économique.

. Pour mieux comprend le tableau nous avons déIini les entreprises interviennes dans le

cadre de ce tableau (les entreprises sont à l'échelle internationale) ;

- EQIOM : Fabricant de la construction

- Bouygues SÀ : Entreprenew de la construction ou maître d'ouwage

- Bouygues Construction (Fabrice Bonnifet évoquait les deux) : Enhepreneur de la

construction

- BATEG : Entrepreneur de la constnrction

- Gifierd : Entreprise tihrlaire ou sous-traitante de la constnrction et de I'usage et de

I'entretien

- ICF Hebitant : Maître d'ouvrage de la construction à la fin de vie

- Matière Sociel : Fabricanÿfoumisseur en construction et entrepreneur en fin de vie

- YPR-EMA : Fabricant/fournisseur en construction et entrepreneur en Iin de vie

CLARLIGHT, société par actions simplifiee est active depuis 3 ans. Établie à DIEPPE

(76200), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique dans

tous locaux.

ArcelorMittal : est le premier foumisseur d'acier de qualité pour de grânds secteurs

d'activité tels que l'automobile, le bâtiment, I'enetgie et l'emballage.

Veolir : entreprise en Recyclage & Valorisation des Dechets

24

7 piliers de
l'économie circulaire

1., Construction 2. Usage et
entretien

EQIOM a subsütué une
prrtie de sa consommrtion
d'énergie fossil€
(combustibles fossiles)
p.r li valorisrtion de
déchetsà«hrutpouvoir
crlorifique ».
EQIOM achète ces dechets
À des entreprises volsines,
à d€s prlx plus brs que
ceux du pétrole, et les
incinère pour les vdoriser
en énergie.

L'installation d'une
technologie de
traitement des eaux
usées dans un
bâtiment, permet aux
occupants d'avoir un
approüsionnernent
en eau qui fonctionne
en boucle fermée où
I'eau consonnnee est
r€traitee à I'infinie.

YPREMA propose à ses

clients des

cenEales de recyclage
locales pour
I'approvisionnement de

leun sites en
granulats, ce qui leur
permet de réduire
leur impact
enüronnernental dû aux
transports et d'utiliser
des materiaux
recycler.

-

Cycle de vie du
bâtiment 3. rin ae vie

I
Approüsionnement

dureble
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2
Eco-conception

- Privilégier l'éco-
construction, avec des
matériaux tels que le bois ou
une isolation plus
importante, permottant d€
diminuer les corsommations
en énergie.
- Penser à I'éco-conception
de béton, telle que Lafarge la
initié (conception de
matériaux facilitant le
drainage de l'eau).

Un bâtiment
modulaire, qui
s'adapte etr fonction
du nombre de
p€rsonnss ou de
I'usrge. Comme le
propose I'entreprise
Genius, « frbricrnt
de Meisons
Moduleires & Très
Basse Energie >r ou
le lieü d'espace de
traveil << Yard » à
IYY, qui propose des
grands espaces à
la location,
adaptebles en
fonction du nombre
de personnes et du
besoin de I'occupant
(calmg création).

3
Ecologie

industrielle

Valorisation des dechets de
chantier sur un site, en
source d'ârergie sur un
arrtre.

k Park 20120 est un
éca.Part aux Pays-
Bas, dans lequel
I'ensemble dcs
lotiss€ments forment
un€ boucle vertueuse,
auto-suffisante en
energie lors de
I'usage-

YPREMA a mis en place

un circuit fermé avec
quatre entreprises
proches : I'usine
d'incinération (l),
YPREMA (2), rme usine
de production de chalew
(3), et une usine de
traitem€nt des eaux (4).
(détails ci-dessous)

4
Economie de la
fonctionnalité

Arcelormittal dans le cadre
du Park 20120, loue l'acier à
des constructeurs de
bâtiments indusaiels.
Proposer une offre de
peinture par mètre carré,
et non par pot.
Proposer une oihe de
paûage
des machines de chantiers,
plutôt que de les acheter.

L'entreprise Clarlight
propose une solution
d'éclairage en

vordant la production
de lumiere en
fonction du besoin,
et non des
équipements
d'êclairage .

IJ bâtiment est loué
à I'occupant plutôt
que vandq ainsi le
maître d'ouvrage
reste propriétaire.

5
Consommation

responsrble

Mettre à disposition des
différents acteurs presents

sur le chantier, des solutions
de tri des déchets, ou un
service de co-voiturage pour
sê reîdre sur l€s chantiers.

Bouygues
CoBtruction propose
à ses clienb des
bâtiments à energie
positive, qui
permBttent au
consommateur du
bâtiment de produire
plus d'énergie qu'il
n'en consomme.
Mettre à disposition
des consommateurs,

25

état de I'art sur loéconomie circulaire



une solution de
compost qü Pourrait-
êhe utilisé dans le
jardin partagé d'une
residence.

6
Réemploi,

réutilisation et
réparation =

allongement de la
durée d'usage

Réutiliser partiellerncnt des

composants entiers. Par
exemple, l'enteprise DIRTT
(Doing It Right This Time),
aux États-Unis, assemble des
bâtiments à partir de
oomposants fabriques en
usine- Ces bâtiments peuvent
être montes, démontés ou
reconfi gurés facilement
grâce à des composants
modulaires.

IJs agences en
charge de
I'exploitation a de la
maintenance du
bâtiment, peuvent
ieemployer un
bâtiment ioitialement
Ésidentiel, pour en
faire un immeuble de
bureau.

Le projet Matière
Socirle propose une
offre de dépose sélective
de m.térirur de
déconstruction en
collectrnt les déblais
sur les chentiers des

entreprises de
déconstruction, rinsi
qu'une vente de
matérirux de réemploi,
lssus de ces premiers
matérirux, pour I€s

entreprises de
construction.

7
Recyclage et
vdorisrtion

Veolle Propreté propose
un «big b.g» rdirectement

sur le ch.ntier de
I'entreprise d€
crnstruction ct à I'issue
dê son remplissrge, lorl
€[lèYement et son
recyclege dans une usine
de rcsychge de plâtr€. Un
service de tnçrbilité
§ouh.itee prr Inferge
Plâtre depùis l. vente de3
phques jusqu'à leur
reclrchge Yr permettre
de développcr un modèle
performent d'économie
circulaire : les dechets de
plâtre collectés sur lês
chrntiers seront rinsi
réutilisés dans la
febricrtion de nouvelles
plaques de plâtre.

L'entreprise YPREMA,
propose aux
acteurs du BTP de
recuperer leurs
déchcts sur les chantiers
en déconstruction pour
les recycler et les
transformer en granùlats,
pour les acteus du T?.

I
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Table I : application de l'économie circulaire à la filiàe bâtiment approche par les 7 piliers de I'ADEME et le
cycle de üe source : ADEME.

fl est important de noter que les quelques cases vides dans le tableau ne sont pas sans sens,

l'économie circulaire ayant pour objectif d'allonger la durée de üe du bâtiment et de créer des

boucles vertueuses. Certains éléments peuvent être cornmuns à plusieurs piliers ou étapes du

cycle de vie, nous ne prcndrons néanmoins pas en compte cette caractéristique pour le tableau.

Ce tableau nous permet de comprendre que les principes et enjeux de l'économie circulaire

sont effectivement applicables à la filière de bâtiment et qu'ils concernent I'ensemble des

acteurs.

I Big beg : Un cort€nant ultra resistant de dechets de chantier
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Afin de comprendre de quelle manière ces initiatives d'economie circulaire peuvent permettre

de répondre aux problèmes auxquels se confronte le secteur, nous reprendront cinq des cas

exposés (présentés en gras) que nous associerons aux mêmes niveaux d'impacts que

précédemment :

Environnemental et économique.

Pour faciliter la lecture, chaque cas sera desigrré par le numéro propre au cycle de üe suivi de

celui propre au pilier. (L'explication des cas est déteillee en annexe 01).

II. 2. Analyse d'exemple de projet bcsé sur les principes de l'économie

circulaire

2. 1. Fiche technique
Titre du prqlet : OPEN SOURCE LUXEMBOURG.
f)irecteur Crâtif : Daniele Zambelli - Simmetrico

Architecte : Gianandrea Barreca - Barreca & La

Varra cabinet d'architecture (Arch.Tiziana Monterisi
pow l' économie circulaire).
Scénographe : Andrea Fiorito - Simmetrico.

Ingenieurs : Aldo Giordano - iDeas.

Surface envisagée : 3.500 m'z.

Figurel5 : projet: OPEN SOIJRCE
Luxembourg ; source : https:// archiduc.lu/a/
detai Vnerrdopen-sourceJuxembourÿ I 463 00

2.2.Les principes
L'architecture du pavillon incarne l'idée d'un Hub qui recueille et diffirse le savoir et les

conquêtes du Luxembourg pour les transférer dans un nouveau milieu (les dunes de Dubai),
en s'adaptant au style local et aux exigences climatiques.

L'enveloppe architecturale est conçue pour rédüre au minimum son empreinte énergétique

tout au long de son cycle de vie. À ce propos, des études ont été menées concemant l'énergie

grise des matériaux employes et des produits qui permettent des flux de matériar.tx « pllr"s )),

non toxiques et faciles à séparer, afin de permettre rme aùlpentation signi{icativc dc

l'effrcacité des processus de rccupération. L'assemblage à sec des structures et de

l'enveloppe permettr4 d'une part, un montage extrêrnement rapide, et d'autre part de pouvoir

recupérer, emballer et transférer la totalité du bâtiment sur le site destination du pavillon une

fois que I'Expo sera terminée.
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Au sujet de l'efficacité énergétique, I'acteur principal est l'enveloppe extérieure : énergie

solaire et énergie éolienne serviront à produire l'électricité ainsi qu'à régler l'éclairage des

espaces intérieurs. Des parois organiques seront de plus employées pour réduire la production

de CO2 et seront associées à des systèmes d'accumulation dhumidité et de condensation

noctume afin de venir génerer I'eau nécessaire pour I'inigation des différents espaces verts du

pavillon.
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[,e pavillon traduit la vision d'un petit pays qui représente un message universel pour

l'humanité (« les pierres de Rosette de la durabilité » d'après Jererny Riftin). Une fois
terminée Expo2020 Dubaï, rm processus de déconstmction et de reconstmction du pavillon

sera fondamental pour répondre au sujet de l'économie circulaire. À ta fin de son séjour au

Moyen-Orient, le hub reviendra ainsi à sa terre d'origine en préservant ses caractéristiques

architecturales pour donner naissance à un complexe permanent (par ex. musée de l'espace,

auditorium, espace de co-working, jardin vertical, theâtre). Ce processus de régénération se

fera à tiavers I'irjentification d'une zone abandonnée sur le sol luxembourgeois, appartenant à

la pr::nrière et à la rJeuxième révolution industrielle. I s'agit d'un complexe sidérurgique

inac:til, rnais rl.rté tl'rrrlÇ résilience. Le pavillon, catalogué minutieusement dans toutes ses

partics, pourra ainsi ôtrc rcconstnrit et transformer dans un lieu qui sera lui conférant

davantage de lustre et d'élan communicatif. Cette dernatérialisation crée ainsi l'espace de la

régenération.

Conclusion

L'économie circulaire n'est toutefois pas limitée à I'addition de bonnes pratiques

individuelles. L'intégration de la chaîne de valeur et la coopération multi-acteurs sont

indispensables à la mise en place des réponses systémiques aux enjeux de ressources de XXIe
siècle. Ces piliers ne peuvent et ne doivent pas être considérés indépendamment les uns des

autres.

Par exemple, l'éco-conception, l'écologie industrielle et l'économie de fonctionnalité

contribuent fortement à I'allongement de la durée de üe des produits et le recyclage. De
même, I'approvisionnement durable ou la consommation responsable s'appuient sur

I'utilisation de produits durable ou recyclés.

D'après cette recherche thématique et l'analyse d'exemple il apparaitre que la conception

d'un centre internationale des conferences à l'aide principes de l'économie circulaire est

possible, par l'adaptation de la démontrabilité et la déconstuction sélecüve.
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Dans cette partie on va établir la thématique du palais de congrès avec I'analyse de deux

exemples similaire l'un national et l'autre intemational afin de sortir quelques principes de

conception du projet.

II. 3. Analyse thématique des palais des congrès

« La valeur propre, originale de I'Architecture est celle de I'espace inteme >> << Tout

autre éléments volumétriques, plastique et décoratifs entrent dans le jugement de l'édifice
en fonction de leur valeur par rapport à la valeur spatial ».1

« L'architecture est plein d'imaginaire comme la poésie, ce n'est pas quelque chose de

rigide qu'il faut résoudre avec une règle et une équerre, c'est une chose qü surgit comme

ça comme un rêve >»2

Introduction
Cette phase prépare une assise de compréhension du thàne, on étudiera les différentes

approches liées à la conception, I'organisation spatiale, organisation et fonctionnement du

travail, afin de terminer les diftrents paramètres majeurs dans la conception du projet.

« L'Architecture se thématise à partir de I'environnement dans laquelle elle se place, et se

développe à partir de son contexte, forme, langage et vocabulaire. Une Architecture sans

thème avec les condition spatial et spirituelle de I'environnement, c'est qu'un geste vide de

sens »> 
3

II. 3. 1. Délinition de La communication
l,a commrmication c'est la relation dynamique et l'échange des informations et des

connaissances scientifique, économique ...etc. Entre les gens dans un lizu : le palais des

congres.

Communiqué c'est établir une relation de quelque ordre qui se doit avec quelqu'un ou

quelque chose.a

Et pour faire une communication il doit y avoir :

o un émetteur

. un message

. un canal d information

. un langage commun

o un récepteur

<< La vie communautaire semble exiger un surcroit d'équipement pour de meilleurs
relations entre les personnes »r5

l Bnrno Zevi. Architecte et historien de l'architecture italien.
2 Oska._ NEIMEYER. Architecte bÉsilicn
3 

Læ petit lanousse O.M.t NGRES.
a Marc le Bot.
5 RICHARD L .MEIER « Croissance uôaine el théorie des comrnùtrications ».p23
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III. 3.2.Le rôle de la communication
o Permettre la diffirsion et l'échange de I'information.
o L'échange et la transmission des valeurs culturelles forment les liens symboliques.

o Permettre le rapprochemetrt entre les différentes classes de la société.

r Distraction, loisir et éducation. En un mot c'est transmettre un message.

II. 3. 3. Délinition étymologique de pâlsis des congres
Iæ terme « congrès »selon le dictionnaire « vaste édifice public destiné à usage d'intérêt

général, ou se déroulent differents réunion des assemblées, des personnes qui délibàent sur des

recherches, des études communes, ou des intérêts communs en difËrents domaines, politique,

cüturel, scientifique, sportif »l
L'évolution de l'équipement à travers le temps a commencé avec << I'agora>> grecque et les

thennes d'édifices multifonctionnels antiques.

« Agora : centre de la ville Éunissait les fonctions essentieltes de la cité, la place srrr laqrrelle

se tenaient les assemblés et les débat, servait de forum social et politique aux citoye'ns »2

II. 3.4. Aperçu sur les palais des congrès
Les nouvelles exigences économiques, culturelles, social de notre temps en favorisé

la multiplication d'unc certaine catégorie d'équipernent, ces infrastructures devient des lieux
orr sr discute, se décide le sort de toute une struchre, voire tout le monde.

Avec la mondialisation et I'ouverture sur le monde extérieur, un monde ou la communication
cst indispcnsablc a favorisé la multiplication de ce genre d'équipement.

« Le nombre de palais des congres dans le monde s'accroit en plus, la constnrction de

nouvelles infrastructures se poursuit avec une tendance à la rénovation d'anciens palais des

congres, ceci se justifie par la multiplication des sièges d'organisation internationale qui
presente une forte demande pour les congres (68% en Europe et 28% en Amêrique du nord) »

r les intsmationaux se planifient 2à,3 ans à I' avance.

o la durée moyenne de chacun est de 3 à 5 jours.

o les mois de joint, et septembre sont les plus populaires pour les congtès.
. les gestions des palais des congrès souhaitent aussi développer l'actiüté exposition, ce

qui constitue une bonne activité complémentaire et rentable, mais implique cependant

une flexibilité des espaces, ainsi que leur polyvalence.

II. 3. 5. Le rôle de palsis des congres :

Rôle économique rôle touristique rôle liti ue

Figure 16 : schâna pésent le r,ôle du palais des congês ; source : ouvrage : Les congrà Une industrie en transfomation.
TEité par les auteùrs 2018.

1 Le petit Larousse.
2 Encyclopédie universalise 3.0
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- L'échange des transactions
commerciales au cours des
conférences.
- Accroître les investissements
dans le secteur d'expositions et
les conférences.

- Les dépenses des visiteurs
internalionaux sur lhébergernent
et le transport...services
- Les depenses des üsiteurs
internalionaux sur ltrébergernent
el lE trüsport,..services

- Améliorer le statut
politique
de lEtat.
- Développement de la
capacité administratve
pour
les responsables.
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II. 3.6. Les carectéristiques de palais des congres

FigurelT : les caractéristique des palais des congrès ; source : traité par les auteurs 2018

D,onc, le palais des congrès signifre : un vaste édifice publique destiné à usage d'intérêt

général, ou se déroulent diférentes réunions . - .

II. 3. 7. DéIinition architecturele des pal&is des congrè§
Pour définir le palais des congrès architecturalement, on doit passer par I'analyse

des exemples similaires à travers quatre variables : plan de masse, accà et circulation,

organisation des espaces internes et architecture.

Présentation des exemples :

l. Palais des Congres de Paris 2. Centre International des Conférences d'Alger (CIC)

Figure 19 : palais des congies de paris ; source : b@s: //fr.
wikipedia-orÿwiki /Palais_des_congfld3oloA8s_de_Paris.

Figure l8 : CIC d'Alger source :

htç://www.c ic-alger.com/.
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Palais

Destination

Image

Caractéristiques
physiques

-Siège de pouvoir
-Demeure de classe de pouvoir (rang

élevé)

-Grande demeure

-Monumentalité

-Espaces de Ésidence
-Espaces de rencontre et réunions

Composants

Congrès Communication -Regroupement

-Echange

-diffirsion

-Etude

-f)écision

-Réunion
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-Signifi cation de prestige
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Iæ projet et doté de plusieurs accès parking, métro et

piétonne. Le nombre d'accès pieton et relative avec les

dimensions et pour gérer le flux I'architecte a pensé aux

espaces de circulation, les ascenseurs, les montes

charges et les rampes pour la circulation verticale, les

halls et les couloirs pour la circulation horizontale.

1.4. Organisation des espaces intérieurs
- L'architecte a séparé entre les espaces pour assurer

que son projet soit fonctionnel toute l'année.

- Les boutiques, les restaurants,

les cafétérias, la poste, l'accueil
et l'information soient a porté de

tout le monde, (niveaux A, 0).

état de I'art sur l'économie ci

Figurc 5 : vue sur ptlais des congr,es des pans ; source :

htq6://fr .\,ihpedia,org^ÿikÿPalais_des congfloC3 %A8s

de Paris.

Figure 2l : plan de masse du palais de congrès

de paris source : htps : //û. wikipedia.org/wiki
/Palais_des_corgfloC3"/o,A.8sde_Paris.
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Figlre 22: axonométrie éclaté de palais des congrès de paris ; source
https: //fi. wikipedia.orÿwiki /Palais des congf/oC3%A8s de,Paris.
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3.7.1. Palais des congres de Paris

1. 1. Fiche technique
- Maitre d'æuwe : Guillaume Gillet, il est inauguré

en 1974. L'imposante façade en plan incliné date de

la réhabilitation en 1998. Elle est l'æuwe de

I'architecte Christian de "PorEamparc".
- Maitre d'ouwage : La ville de paris.

- Situation du projet : La porte maillot, (l7erne

arrondissement).

- Surface du terrain : 3,5ha.

- Surface plancher : 29000m2.

- Gabarit du projet : R+4 et soul sol.

1. 2. Organisation de masse
- Situation du projet : la porte maillot.

- I)élimitation :

Au nord : Avenus des ternes.

Au sud : Place du porte maillot.
Au l'est : Boulevard Gouüon-Saint-Cyr.

Au I'ouest : Boulevard Pershing.

- Respecter l'alignement sur le boulevard.

- Respecter la forme de la placette. On garde la

forme de l'&oile.

1.3. Accès et circulation

9toe.l
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- Ies autres niveaux réservés pour les congrès, les

expositions, et les personnelles (niveaux 1,2,3,), et

même dans ces niveaux il est séparé entre le personnel,

les exposants et les visiteurs.

1. 5. Les espaces
- Quatre (04) amphithéâtres de (373 à 3723places).

- ( 19 000 m2) de surfaces d'exposition répartis sur ( I 0)

halls et trois (03) niveaux.

- (70) salles de réunion de (10 à 8Oplaces).

- (18) salles de commission de (100 à 4O0places).

- Le Club de (10 à S0personnes).

- (02) studios de télévision.
- (03) régies numfiques vidéo et son.

- (01) téleport équipé de (l l) paraboles.

1. 6. Les services
- (2000 m2) d'espace banquet jusqu à (4 000)

personnes - (2 000) chambres en hôtels quatre étoiles à

proximité immédiate.

- (l 500) places de parking sur site.

- les Boutiques du Palais, (80) commerces : prêt-à-

porter, beauté, santé, culture, cadeaux. .etc.

1. 7. Organisation d'architecture
Son enveloppe

Devant le rondpoint un plan incliné de 156 m de

long, de 30 m de haut, cette paroi est perforee par une

fenêtre monumentale légèrement inclinée, c'est un
geste franc et rectiligne de Cristian de Portzarnparc.

Ce plan incliné de la façade principale avance de

8m en surplomb par rapport au sol pour liberer des

espaces de plus en plus vastes à mesure que I'on

Itart sur l'économie
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Figwe 23 : axonométrie éclaté de palais des congrès

de paris ; source hqs : //ii. wikipedia.org^riki
39l"48s de Paris.

Figure 25 : rrlc sùr la façadc du palais des corgÈs
de paris ; source hqs : //fr. wikipedia.orÿwiki

s'élève dans les étages- /Palais-des-coogf/.C3'loA8§-de-Pari§.

Des façades vitrées traitent le rapport avec le grand

plan incliné et font le lien avec les ailes laterales en béton préfabriqué noir.
Le projet et doté d'une struchre mixte béton armé et le métal. L'architecte à utiliser le

béton pour les poteaux parce que le beton résiste très bien à la comprissions en plus pour

contreventé son projet. La structure métallique pour

franchir les grands portés des amphithéâtres.

3.7.2. Ceatte International des Conférences

d'Alger (CIC)

Figur§ 26 : CIC d'Alger ; soùce
http ://v,,wrv.cic-al ger.com/.

I)euxième chapitre

/Palais des

Figure 24 : vue sw la façade du palais des

congrà de paris ; source Google image.
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2. 1. Fiche technique
- Maitre d'æuvre : par I'entreprise chinoise CSCEC Algeria et un bureau d'études italien.

ZO[{E DE SERVICE

LOCÂUX THCHNIQUES
gT DE PERSONNET

PAR(INGS

couvÉRTs

PARKINGS COUVERTS

BLOC DE SERVICE

\

-oô

I :T,

"t,i

PARKINGS

COUVERTS

ZONE ZONE

EXPOSTïON

Figue 28 : Plan de sous-sol plan de CIC d'Alger ; source : http://www.cic-alger.com/. Traité par les auteurs 2018
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- Maitre d'ouwage : Gouvemement Algérienne.

- Situation du projet : situé à Club des pins,

l5km à I'ouest d'Alger.
- Surface du terrain : 2,7Hectares.

- Surface Bâtis :20750tm2

2. 2. Organisation de masse
- Délimitation

Au nord : Des villas présidentielles.

Au sud : L'entrée de domaine club des pins.

Au l'est : La route nationale N"l 1.

Au I'ouest : Des üllas de club des pins.

- Implanter dans un écrin de verdure.

- Respecter I'alipement sur la mute nationale N" I I .

- Le CIC développe une superficie conshuite
207500m2 repartir en 3 Bloc :

1. Bloc principale.

2. Bloc de service.

3. Bloc technique.

2. 3. ACCèS et CirCUlaüOn Figure 27 : plan de masse de CIC d'Atger ;

Iæ projet et doté de trois accès mécaniques, et source: httP://wwwcic-alger'com'/ Traité

entrée principale piétonne.

L'architecte a pensé aux espaces de circulation, les ascensenrs, les montes charges pour la

circulation verticale, les halls et les couloirs pour la circulation horizontale.

2.4. Organisation des especes intérieurs :

-)
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AUDlroRIUM PLACES
CONFERENCES 7OO PLACES

SALLE POLWALENTES

ENTREE FONOATION ET
ZONE

DELE

PARKINGS

RESERVES

-t
(orræ

oFFtcl

INE

PARKINGS

COUVERTS
ACCES

PRINCIPALE

EÏ IOYER

D,ALGERIE

(Galerie

PARKINGS ACCES

PUBLICIEUR u crEt
RECEPTION Commerciale) OOUVERT

Figure 29 :plan de RDC de CIC d'Alger; source : http://www.cic-alger.com/. Traité par les auteurs 2018

BLOC SERVICES
AUDITORIUM

6000 Pr.AcEs 
âiiF,?EE [:l'i,t,tA.*
SALLE DE FoNDATIoN

PROTECTION

clvrLE

SATLES SOMMETS

PRESIDENTIELLE
OU CENTRE

SALON D,HON

MARQUISE

PIQUEI

GARDE

D,HONN

ACCES

oFFtct

PARKINGS FOYER

JARDITT

INTERIEUR ACCES

PUBLICBANQUETS

Figwe 30 : plan de ler étage de CIC d'Àlger ; source : http://www.cic-alger.com/. Traité par les auteurs 2018

- L'architecte a separé entre les espaces publics et les espaces privés pour assurer que son

projet soit fonctionnel toute I'année.

- Le niveau RDC dispose deux accueils indépendants : I'un pour le public et I'autre pour les

officiels.
- Pour les espaces des congrès (Auditorium, salle des conferences, salle polyvalente) sont

situé au niveau du RDC pow qu'ils soient accessibles pour les VIP autant le public.

- Le premier étage est réservé pour le circuit YIP (Salles sommet présidentielle, Salon

d'honneur ...etc.).
- Les restaurants et les cafétérias installés à travers tout le complexe proposent leur spécialité.
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2. 5. Organisation d'architecture :

L'accès officiel bordé des palmiers conduit à une

esplanade couverte d'une marquise monumentale dans le
parvis destiné à I'accueil protocolaire de délégation.
Des arcades épurées courtes de longue de la façade pour
s'ouwir sur le hall o{ficiel.

l'art sur l'économie

Figure 32 : à l'intâieur de CIC
d'Alger ; source : htQ://www.cic-
alger.cory'.

Le projet se caractérise par I'alternance d'angle vif avec Figure 3l I'entrée du MP de clc
des arêtes arondes et des hauteurs des plafonds vertigineuses, 

"têlli;j]**'o*:/ 
'lËw 

cic-

il se dépose sur trois niveaux qui jouent de leur hauteur pour

dynâmiser l'organisation spatiale de cet espace centrale.

Le CIC arbore des murs rideaux tantôt courbes tantôt

obliques, motifs géométriques sur ces irnmenses façades,

qui jouent avec la lumiàe tant à I'interieures qu'à I'exterieur
grâce à un double vitrage trempé, raité pour être sélectif aux

radiations solaires, ont le réduisant les effets.

Iæ projet est doté d'une struchre mixte béton armé et le

métal, L'architecte a utilisé le béton armé pour les poteaux,

La structure métallique pour franchir les grands portés des

Amphithéâtres (longueur de 106m max).

[æ CIC est constnrit selon les normes parasismiques

intemationales, ou il a utilisé un joint sismique entre

I'auditorium et le plancher.

3.7.3. Synthèse Figure 33 : joint dilatation entre le

Pour l'étude d'eremple de prlais des congrèt de Paris ,9ffiji$#:i'ffiffi:::
- le palais des congrès est un édifice qui peut jouer un rôle alger.cor/.

politique (congres), culturel (exposition) et touristique @ôtellerie).
- Pour I'exploitation maximale des surfaces le concepteur a combiné entre I'espace de

circulation et d'exposition.
- La flexibilité du fonctionnement.

- Des formes régulières et composées.

- La transparence et la simplicité des façades.

Pour l'étude d'exemple de Centre International des Conférences d'Alger (CIC)
- Le projet d'architechre est réussi lorsque la structure est bien pens& (la structure peut

faire la beauté de I'architecture).
- [,a monumentalité marquée par le parvis destiné à l'accueil protocolaire comme un seuil

entre I'extérieur et I'intérieur du projet.

- Intégration des jardins intérieurs pour dynamiser les espaces de circulation.

- L'architecture moderne met sur la lumière et la Eansparence.

- L'utilisation des formes douces et élancés sous une ûoiture ondulante autant cuiwerie, en

référence aux dunes du rivage de la Méditenanée est à celle du Sahara.

- le recoure à la pierre, au bois et verre posé dans leur temps naturel pour l'habillage des

façades, composé un ensernble en harmonie parfaite avec le paysage.

II. 4. L'hôtel des congres Nous avons abordé une recherche sur les hôtels des

congres (détaillé en ennexe no2).
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Chapitre III
Conception d'un

centre international des

conférences dans la ville
Nouvelle d'El-Ménéaa
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Introduction

La conception est une étape de création architecturale, qui réunis plusieun aspects et qui
essaye de répondre et s'adapter avec les differentes contraintes liées au thème, urbain,
progftrmme et autre aspects, c'est la plus importante dans la fonnalisation du projet.

Dans ce chapitre, nous devons bien assimiler le contexte dans lequel elle va s'inscrire,
I'analyse du cas d'étude ainsi que celle du site d'intervention, Ceci est nécessaire pour déterminer
les atouts et les faiblesses, les opportunités et les menaces et faire ressortir les principes

d'aménagement qui vont nous aider dans la matérialisation formelle et spatiale d'un projet d'une
grande envergure. Il s'agit d'un centre international des conferences.

III. l. Diagnostic et Analyse

III. 1. 1. Analyse de la ville nouyelle d'El-Ménéaa

III. 1. 1. 1. Présentation de Ia ülle nouvelle d'El-Ménéaa

La ülle nouvelle dEl-Menéaa fait partie du programme des villes nouvelles, mis en

place par l'état algérien, c'est une ville exemplaire sur le plan environnemental dans le contexte

si particulier du desert saharien ; une ville fondée sur un grand Éalisme opérationnel et

économique, elle favorise le bien- être social et s'inscrit dans une üsion du développement

durable.

ûI. 1. 1.2. Situation géographique

2. l. Échelle National :
El-Ménéaa est une commune de la wilaya

de Ghardaia située à 870 km au sud d'Alger.

Figure 35 : Situation natiooal de la ülle oouvelle
El-Menéaa ; Source : Croogle maps traité par les

auteurs 2018.

Figure 34 : Situation national de la ville nouvelle El-
Mâréaa ; Source : développement du système culturel
territorial de valle€ du Mzab ; enjeux et perspectives.

2. 2. ft,chelle Régional :

La ville d'El-Ménéaa Située au sud de Ghardaîa, elle est

le cheËlieu de la plus vaste daira de la wilaya de Gharddia,

Elle est limitée par la wilaya de Tamanrasset au sud, la wilaya
d'Ouargla à l'est, les wilayas dEl-Bayadh et Adrar à I'ouest,

et la ville de Ghardaiâ au nord. Sa population actuelle est de

l'ordre de 50 000 habitants, repartis sur 49000 km'z.
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Figure 36 : Sihration régional de ta ville nouvclle El-Menéaa ; Source : http://www. saharayoro.free.fr.
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2.3. Échelle Communale :
Le projet de Ville Nouvelle est projeté sur le

plateau d'Hamada au nord-est de la ville existante.
Son périmètre d'étude est de 100 hectares s'inscrit
entre la route nationale au nord et la crête de la
falaise à I'ouest, de plus de 40 mètre de hauteur.

Figure 38 : plan de situation de la ville rouvclle d'El-
Ménéaa ; sowse : Êgis 2012 eaité par les auteurs.2ol8

Ploteou

Figûrc 39 : profile. de! coupes A'A' ; B'B' ; soorce : Egis 2012.

El-Menéaa qui benéficie du tracé de la voie transsaharienne RN I , se trouve aussi en situation

stratégique, pour relayer efficacement les fonctions métropolitaines de Ghardaïa et s'ouwir
davantage aux échanges.

III. 1.1.3. Accessibilité de Ia üIle nouvelle d'El-Menia
Desservie par :

- L'aéroport
d'El-Golea située à

I'ouest de la ville
nouvelle
d'El-Ménéaa.

- la RNI qui
relie Alger à
Tamanrasset, situé
au nord d'El-M

- une gare

ferroviaire. De
quoi répondre aux

enjeux de

développement

économique de la
Figurc 40 : localisation ôr siæ rh la ülle nouvelle d'El-Menâa ; source : Cmgle Earth taiæ par

le§ autertls, 2018.
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région, inscrits au schéma national d'amenagernent du territoire (SNAT).
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Figue 37 : we aéri€nne sur le site de la ville nouvelle d'El-
Ménéaa ; soùrce : Egis 2012 Faits par les auteurs 2018.
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III. 1.1.4. Contexte climatique de la ülle nouvelle d'El Ménéaa
Les données climatiques de la région sont comme suite :

1. Température:
Le climat est saharien avec des étés chauds et secs, les températures pouvant atteindre les

40"C à I'ombre, et des hivers tempérés et frais, avec des températures pouvant descendre en-
dessous de 0"C.

2. Ensoleillement:
La région d'El-Menéaa est caractérisée par une forte

insolation, le minimum est enregistré au mois de
novembre, avæ, 221 heurcs et le maximum avec 314
heures en juillet.

3. Vent :

En regle genérale, la ville d'El-Ménéaa est sujette à
des vents ûiequents entre janvier et août de directions
multiples :

. Nord-Ouest de janvier à juin et de septembre à Figure 4l : Cartographie de la direction des

décembre,-vent§dominants;source:Egis20l2.
. Nord-Est de juillet à août,

' Vent Sirocco (vent saharien violent, très sec et très chaud de direction Nord-Sud) de mai à
Septembre sw une moyenne annuelle de 1 ljlan.
4. Pluie : Les précipitations sont rares et irrégulieres avec une moyenne annuelle qui est de

62,77mm.

m. l. 1. 5. Présentation du maître d'æuvre
Le plan d'aménagernent et d'urbanisme de la ülle nouvelle d'El-Menéaa a été

élaboré par le groupe EGIS, destiné à accueillir une population de 40,000 habitânts à

I'horizon de 2020.

IfI. 1. 1. 6. Encrage juridique de Ia ville nouveüe d'El-Ménéaa
La création de cette ville nouvelle r'esulte dc l'application directe de la loi no 02.08

du 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement.

Art I : En application des dispositions de L'article 6 de la loi no 02-08 du 8 mai 2002,
susvisée, il est créé une ville nouvelle denommée « ülle nouvelle d'El-Ménéaâ ».

Art 2 : La ville nouvelle d'El-Ménéaa est implantée dans la commune d'El-Ménéaa dans

la wilaya de Ghardaîa.
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IIII. 1.1.7. Aperçue historique :

7. 1. Ifistoire de la Wilaya de Ghardaia :
o,
E

Eg
.9
oî,o

.q,
o-

ot
-g
E
t!
{t
EL
ê.
oï,o

!0,
ê.

o
=-g
oPt^

=.0,

CL
o
!,o
"c,À

Les premières
découvertes dans
la région du M'Zab
datent d'une
cinquantaine
d'années dans les
environs de Melika,
de Ghardai'a
(Sud/Est) et la
région de Guerrara-
Ghardaîa.

Abu Zakaria un chroniqueur
du 11ème siècle, rapporte
l'existence des Beni Mocab,
tribus berbères Zenêtes .Le
sociologue historien lbn
Khaldoun précise que les Beni
Mocab seraient les
descendants de Moçab lbn
Badine que l'on retrouve dans
une généalogie remontant
jusqu'à lbn Jana, le père
fondateur de la communauté
Zenête

Les lbadites
(Rostémides) originaires
de Tihret capitale lbadite
909 avant J.C

s'installèrent d'abord
dans la région de Sedrata
et de l'oued Righ, aux
environs de l'actuelle ville
de Ouargla.

Figwe 42 : historique de la ville nouvelle d'el-ménéaa ; source : Egis 2012 mission A, traiæ par les auteurs 2018.

7.2. Histoire d'EL-MENEAA :

Aujourd'hui la ville « possède »

différents noms : El-Ménéaa et El-Goléa
ou encore Tahoret.
- El-Ménéaa signifie toute I'oasis,
réservant celui d'El-Goléa pour le Ksar
(fort).
- Tahoret peuvent se traduire par le mot «
passage >»... D'après M. Henri Duveyrier
El-Goléa, El-Ménéa4 nom et surnom de

l'oasis, se traduisent par la petite

Figute 43 : we d'El-Menéaa l0 novembre 1885 ; source
h@://www- saharayoro.fr ee.fr .

forteresse bien défendue (Bulletin de la Société de géographie

de Paris, septembre 1815).

El-Goléa se compose de trois parties bien distinctes ; un Ksrr
au soilrmet d'un rocher isolé en forme de pain de sucre, le
üllage ancien au pied, et des vergers de palmiers.

Implanté à la croisée des pistes commerciales qui reliaient
l'Afrique du Nord de l'époque médiévale à l'ernpire Songhar

subsaharien, srlr une colline de 75 mètres d'altitude
surplombant la palmeraie, ce ksar, qui porte aussi

l'appellation de "Tahourirt" (colline en Tamazight), constitue

une configuration urbaine témoignant depuis des siècles de

vestiges d'une civilisation citadine organisée ayant existé

dans la régron et évoquée par les chroniques du sociologue

Ibn-Khaldoun et également de l'historien arabe El-Aichi
(r862).
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Figure 44 : El-Goléa en 1888 ; source : htrp://www. saharayoro.free.fr
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m. 1.1.E. Création de Ia ülle nouvelle d'El-Ménéaa :
E. l. Contexte de création :

Le projet de Ville Nouvelle à El-Menia s'inscrit dans le contexte du Schéma

National d'Aménagement du Territoire 2030. Il répond à deux objectifs principaux, I'un
national, l'autre local :

. Equilibrer le développement urbain de I'Algérie en direction du Sud.

. Permetke le desserrement de I'agglomération actuelle d'El-Ménéaa - Hassi El Gara.

8. 2. Vocation dc création de la ville nouvelle :

Les axes principaux du développement de la ville d'El-Menia sont resumés zur le schéma

ci-ilessous, qui mentionne également les atouts dont bénéficie El-Menia, de par son patrimoine

existant et des objectifs de programmation de la Ville Nouvelle enjeux.

8.3.

Figrre 45 : les axes principaux de développernent de la ülle d'El-Menia source : Egis 2012.

Les enjeux de création de Ia ülle nouvelle d'El-Ménéaa
Promotion d'un tourisme saharien dont El-Ménéaa peut devenir un hub en réseau avec

les autres hauts lieux du patrimoine naturel et humain du sud algérien.

Développement de I'agriculture irriguée.

Promotion des énergies renouvelable.

Restauration des équilibres êcologiques dans la palmeraie et dans les noyaux urbains

historique d'El-Ménéaa et Hæsi El-gara.

Fixer la population locale à travers d'amélioration du niveau des services, des

équipements et de I'emploi dans la région.
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m. 1.1.9. Principe d'aménagement de la Ville Nouvelle d'El-Ménéaa :
9. 1. L'organisation spatiale et l'occupation de sole :

la conception proposée pour le découpage de la ville en quartiers : faire une ville
de faibles distances, dans laquelle on peut accéder à pied depuis son logement à la plupart des

facilités de la vie quotidienne, conduit à stnrcturer I'habitat en unités de vie autonomes,

quartiers dotés de tous les équipements scolaires, sportifs, corrmerces... Ainsi le << quartier

prioritaire », ülle de 25 000 habitants, est constituée de 4 quartiers d'environ 6000 habitants,

de nouveaux quartiers venant ensuite s'ajouter pour obtenir la ville étendue à 50000 habitants.

Iæ projet de la Ville Nouvelle est enveloppé par la zone de protecüon de 350 hectares,

barrière climatique brise-vent et espace de développement économique par l'agriculture
saharienne.

Figure 47 : plan de
l'infi-astructure verte ;
source : Egis 2012.

Figure 46 : les quartiers de la ülle Figwe 48 : les équipements à l'échelle de la

nouvelle; source :Eg1s 2012- ülle; Source: Egls 2012.

9. 2. Réseaux üaire :

Au vu de la distance des déplacernents effectués au sein de la Ville Nouvelle (seul critère

de hiérarchisation d'un réseau viaire) on distingue 4 catégories de voiries :

- Réseau primaire (deplacements de longue portée).

- Réseau secondaire (deplacernents de moyenne portée).

- Réseau tertiaire (desserte quartier).

- Réseau quaternaire (desserte locale).

I

t)
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II3

I

t I
I

Irr

t
Réseaù primâire
Réssau secondaire

Reseâu tertiaire
Reseâu quartenaire

I
IIIIII I

Figure 49 : la hiérarchisation du Éseau üaire de la ülle nouvelle d'El-Ménéaa ; source : Egis 20t 2.
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Troisième

9.3. Système de transport :

Ce système est composé de 3 lignes régulieres dont une ligne « structurante » §.1) qui
emprunte le corridor de TC à potentiel fort. Cette ligre relie I'axe central de la ville
(générateur de tralic important) aux secteurs urbains les plus peuplés (A, N, p, O).
Les deux autres lignes sont des ligpes secondaires (frequences moins fortes). Elles
raccrochent les quartiers périphériques à la partie centrale de Ia ülle.

lD

It I

Lign€ '1

ugnê N'3 

-
l*r'e '3(lünélaLE tts) --
Colonn€

v€nékal€urbainl----l

Figure 50 : réseau du bus de la ville nouvelle d'El-Ménéaa ; source : Egis 2012.

9.4. Système écologique de la ville Nouvelle d'El-Ménéaa :

Figure 5l : système écologique de la ülle nouvelle d'El-
Ménéaa ; sowce : Egis 2012 ù-aité par les aüeurs 2018.
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1. Les Champs vergers :
Ces modules carrés d'une dimension de 150* 150 m sont disposes sur la partie Nord-Est de

la ville offrant une barrière de protection contre les vents dominants. D'une superficie globale

de 350 ha, elle a pour but de subvenir en partie aux besoins alimentaires de la ville.
2. La pépinière ütrine d'acclimatrtiotr :

Cet espace situé à I'entrée de la ville est de ce fait en perpétuel mouvement avec I'arrivé et

le départ des differents sujets.

3. Le jardin expérimentel :

L'institut univenitaire d'El-Menéaa accueillera notamment des formations liées à la
biologie, I' agronomie ou encore l'agriculture saharienne.

5. Les jerdins privés :

Ils sont constitués par les espaces verts extérieurs d'rme maison ou d'un logement individuel
groupé.

4. Les jardins familiaur :

Situés au cæur du tissu urbain, ces espaces viennent rythmer la structure de la ville en oftant
de grands axes verts.

6. Les placettes et traverses :

[,ocalisée au cæur d'un quartier d'habitation.

9. 5. La gestion des eaux de la ville nouvelle d'El-Ménéaa
1. Réseau d'alimentation en eau potable :
Pour assurer les besoins de la ville en eau, il est planifié de créer des forages dans chaque

phase selon la nécessité. La localisation exacte de ces forages depend de I'emplacement des

nappes phréatiques.

Les réservoirs alimentés par les forages assrrent des pressions de service satisfaisantes pour
les usagers.

LI EI. E

a

a
a

(D

Figure 52 : Réseau d'alimentation en eau potable ; source : Egis 2012

M

-

)



1O1ât p.r
pàêt TOIAT «inulé Drltt Fa, cara patabL

st.i(t (..r .lltr. é,

l/r lr! ml/tr v' m3/t

6l
98

63 127 s0 i80

t21 ,gts161 s79

121 284

rô8

1023 2r1 761

24 1 108 224 822

2. assainissement :

[æ principe du réseau d'eaux usées est de mettre rme canalisation â disposition en face de

chaque parcelle.

Iæ réseau sera implanté sous les axes de circulation dont l'altimétrie suivra la topographie du

site. Ils seront de ÿpe séparatif.
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Figure 53 : Réseau des eaux usées ; source : Egis 2012
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Tableau 2: Capacité de production d'eau nécessaire; source : 2012.
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III. 1.2. Analyse de I'aire d'intervention :

III. 1.2.1. Situation de l'aire d'intervention :

Notre aire d'intervention situé au nord-ouest de la ülle nouvelle d'El-Ménéaa
dans la phase 01, cette phase comprend
un quartier dit « intégré », occupe rme
surface de 96.4 ha, Le quartier intégré
diüse en 12 secteur

At A2 A3 ... At2,
I'assiette de notre
projet est dans le
secteur A 12.

Figure 54 : Situation de l'air d'intervention ; source : Egis 20[2, traité par les auteurs 2018.

IfI. 1.2.2. Délimitation :
L'air d'intervention est délimité par :

-Au nord-est : Voies mécanique d'accès au

centre-ville et aux quartiers, et des logernents

individuelles et intermédiaires : (1).
-Sud-est : résidence touristique : (2) +
esplanade paysagère : (2').
-Nord-ouest : résidence touristique :(3).
-Sud-ouest : la falaise :({).
III. 1.23. Accessibilité de l'aire

Figurc 55 : Dé[Ditrtioo dc I'rire d'itrterventiotr ;
dtétUde: §ourcc : Egi6 2012 trrité per tes autcurs 2018.

L'emplacement de projet ofte une grande accessibilité : véhicule, il est parfaitement

accessible par une voie mecanique secondaire a

desservi d'une voie tertiaire le limitant sur le
côté nord-est et le côté sud-est.

Figure 57 : Profrl de Le voie mécrnique sccoadrire

côté

Figure 56 : Â(ra&dbiüté de I'rire d'itrtervertion ; source : pht
d'rrémlcmcot de h vi[c ronvclle d'El-Mérâi [8i. 201r.
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Pour l'accessibilité piétonne il est également desservi sur le côte nord-est.

m. 1.2.4. Environnement immédiate :
Notre projet situe au secteur A 12, I'enüronnernent de notre site à une vocation

mixte : résidentielle et touristique, nous notons la présence de quelques équipements de service
projeté par le plan d'occupation dont notre projet.

Il existe deux formes d'habitat sur notre zone d'habitation sur notre zone d'intervention ; la
première concerne I'habitat intermédiaire qui s'organise en ilot avec gabarits R+I,la deuxième
forme concerne I'habitat individuel avec gabarits R+I.

Figure 58 : Environnement immédiate de I'aire d'intewention ; source : Egis 2012.

Iû. t.2.5. Etude environnementale de I'aire d'intervention :

5.1. Etude microclimatique :

. a. Le vent: notre site est

sujette à des vents fiéquents entre
janüer et août de directions
multiples :

1. Nord-Ouest de janvier à juin et de

septembre à décembre.

2. Nord-Est de juillet à août.

3. Vent Sirocco (vent saharien

violent, très sec et très chaud de

direction Nord-Sud) de mai à
septembre sur une moyeûne annuelle
de I ljlan.

b. Ensoleillement :
Le site est caractérisé par une

a
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I ûrtm lt,ôtq er,û? boirb*
I tt's
I 6*ôt.
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3. gare routière
4. tribunat
5. commissariat
6. hôtel
7. résidence touristique

9. bibliorheque
t0. grande mosquée

I I . marché
12. palais des congres

I 4. université
15. siège de la daira
16. théâtre
17. protection ciüle

8. cinéma Multi lexe l8 uelnliversité.

I

l
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forte insolation, le minimum est Figure 59 : micro climat du site d'intervention ;

enregiShé aU mOiS de nOVembre, Soutce: www.srmearthtools.com traite par le§ auteurs,2018.

Avæ 221 heures et le maximum avec 3 l4 heures en juillet.
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o C. Système écologique :

1. Espaces vert (La végétation) :

Notre site d'intervention est limité par deux

espaces Verts, l\rn au Nord-est et I'autre au Sud-est

avec une vue sur la Palmeraie à I'Ouest.

2. Espaces bleu :
Un réservoir sur tour et deux serni-enterré situés au

nord-ouest de notre assiette. Il alimente notre site par

un réseau distributeur qui passe par le boulevard. Une

nappe phréatique est située à une profondeur de 9Om à

l00m sous le plateau de la région dEl-Ménéaa.

Figure 60 : plsn de mrsse de la ville nouvelle
d'El-Ménéaa; source : Egis 2015.

Figure 6l : morphologie dù terr.in d'interventioû ;
roürcc : pl.n d'.Bétrrgemetrt de la ülle nouvelle
d'El-Mcùc.. Egi. 2012.
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Figure 62 :topographie du Site (1/5000) ; Source : Goog trai par auteurs,20l8.
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[I. 1.2.6. Etude morphologique de l'aire
d'intervenüon:
l. Forme et surface :

Notre assiette présente une forme

régulière, rectangle de 300m sur 255 m avec une

surface 6800m'?.

2. Orientation :

[æ site a une vue sur le belvédere et I'ancienne
ville d'El-Ménéaa.
3. Topographie du Site: Notre assiette
d'intervention est rel ativement plate.

465m
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4. Géotogie et sismicité du site : [æ site d'intervention se situé dans la zone 1.

-Type de fondation : su erficiel t e ; semelles isolées.

Figürc 6{ : Ertrjt d. compoddoü de zoùe I
géote.hdque ; soùrce : Egis 2012 tnité prr lcs

aùteErs 2018.

Figure 163 : crrte des principales
zones géotechniques sür le site ;

Scctaur
At2

Surfrce
prrcile
It'

Cos
(ln t)

Surfece
vcrt et
sporûf

Nombre
de niveau
mârimal

Pdjt
des

calgrà

2,0 9200 21750

source : Egis 2012

Tableeo 3 : Prescriptioor ütbarristiqucs ct servitûdes ; sourcc : Egis 2015

III 1.2.8. L'analyse A.F.O.MI
Friblesses(-)

- contrainte topogra.phique.
- Venls de sable-
- biodiversiæ faible

OPPortutrités(+)
- Proximité de I'aéroport
- Potentialité en énergie renouvelable
(solaire, éolienne...).
- attractivité économique et tourisüque élevé.
- Disponibilité de l'eau en permanence (nappe
phréatique)

Meneces(-)
- climat sec.

- zone aride.

A.F.O.M 1 (Atouts Faiblesses Opportuités - Menaces) ou SWOT (Saargths - Weal«lesses - Opporhmities - Threâts)

est un outil d'analyse stratégique. Il combine l'étude des forces et des faiblesses d'une organisatior! d'uo territoire, d'un
secteur, etc. avec celle des opporumites et des meDaces de son sDvircnnernent afin d'aider à Ia défiriüon d'une strategie de

developpement.

I

.'zoNEL/-
. l)

ZONE 2

Couche m€ùblc (Sablc) entr§ 0m ero,
8ùn

Couchc roch€rrs€ (calcaiE) cntrE

3.5m €t l8m

Cette zone possède entre la couche meuble et la couche
rocheuse, une couche hétérogène composée de sable et
d'encroutement, et caractérisé par :

-Profondeur de 0,00-3,50m.

-Profondeur d' en a age: 1,20m.

-Taux de travail=2,00bars.

La sismicité :

La région

est classé dans

la plus faible
zone (zone 0).

m. L2.7. Prescriptions urbânistiqües et servitudes

Tebleeu 4 : synthèse AFOM ; source : rûteurs 2018,

;s

Couche hêterogàe (Sable
+ancaouternant) eirtr 0.8Om et 3,5m

r

\

7
\ \

tJ

F.
l

Surfrcc
rurcld

CES
(mrr)

S[rfacc rirc
dc
rtitlooDGmcnt

Nombre
plr oofté
dr logt

1a974 0§ 46800

Atout§ (+)
- Accès proche et facile au site d'intervention.
- Bénéficie d\rn rapport visuel direct sur la palmeraie.
- Situé à proximité des endroils touristiques (ksar, église...).
- le palais des conglès est ouvert à tous §Tes de touristes
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III. 1.2.9. Conclusion
D'après I'analyse qu'on a fait sur l'aire d'intervention en dtruit que :

- Notre site peut recevoir un grand équipement d'envergure international.
- La situation du projet fut un lieu d'articulation de la ülle nouvelle et l'ancienne ville.
- La typologie architecturale du site souligrre nécessite de la creation de repàe.

III. 2. Programmation du proiet
Objectifs du projet

Un projet d'envergure intemationale est pensé sous certains critères. Ces

derniers prennent en considération l'environnernent (l\rbain) et les exigences fonctionnelles
et architecturales, Le programme du palais a pour vocation :

- d'apporter au tissu urbain rme ponctuation, un événernent et un symbolique, il articule et

concrétise les rapports sociaux.

- Doter la ville dTrne source de communication à travers plusieurs activités
(l'enseignernent, le spectacle, I'exposition, ainsi que la recherche).

- O{frir au public des sud algériens un palais des congr'es qui contribue dans I'animation

culturelle de la ülle.
L'intérêt du palais des congrès

- Doter la ville nouvelle d'El-Menéaa d\m equipement d'envergure internationale qui aura

à accueillir des manifestations et des rencontes de haut niveau. Contenant des espaces à forte

capacité d'accueil et offrant des prestations de haut niveau.

- Prévoir des activités complémentaircs aur( (congrès), elles auront un impact à deux

échelles :

. Permettre de rentabiliser l'équipement, en l'animant tout au long de I'année.

. permettre le developpernent économique en assurant des activités commerciales, et

culûrrelles qui auront un impact direct sur la ülle.
III. 2.1. Détermination des fonctions :

L'analyse thématique nous a permis de déduire Cinque fonctions mères qui sont :

1 - Le congrès.

2 - L'exposition.

3 - Le loisir.
4 - l'hébergement.

5 - La gestion et les encadrements.

Les espaces liés à chaque fonction :

Loisirs
- Cafeteria.

- Salle des banquets.

- Restaurant.

- Cafeteria public.

- Bibliotheque.
- les boutiques.

Le congrèr
- L'accueil.
- Salle des congrès.

- Les salles de commissions.

- Les salles de réunions.

- Les salons d'honneur.

- Les salles de presse.
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-

Exposition
- Espace d'exposition permanente.

- Espace d'exposition temporaire.

- L,e dépot.



Maintenance et locaux
- Bâche a eau,

- Climatisation et chaufferie,
- Poste électrogène.

- Service d'entretien et enhetien.
- La planification et organisation.

- La gcstion budgétaire et

comptabilite.

- La gestion technique.

Troisième chapitre

Gestion et encadrement
- Unité de coordination
(administration).

- Bureau directeur.

- S ous-direction de

l'administration.

- Salle de éunion.

Ilébergement
- Restaurant, cafeteria-

- Salle de spods.

- cuisine, Iocaux

tecbnigues.

- les chambres.

Figure 65 : affectation des espaces des palais des congrès selon les fonctions ; source : auteurs 2018

IIII. 2.2. Programme quantitetif et qualitatif : programme Détaillé (voir
I'annexe no03) :

Nous avons élaboré un progriutrme qualitatif et quantitatif porr notlc projet en sc

basant sur l'analyse des exemples faite precédemment, et à travers la définition des fonctions
mères et des différentes activités issues des objectifs du projet. @étaillé en annexe n"3).
Suivant les exigences du programme de centre international des conferences on distingue quatre

circuits par rapport aux entités qui le forment : circuit public, VIP, artistes, personnels.

Ce qui donne au projet une lecture claire des fonctions et un caractere formel et fonctionnel
particulier.

Tebleeu 5 : progremme soDmrire dr l'équipeEctrt ; rource : .ûteur§ 201t.

Dans notre programme on trouve des espaces cornmuns entre les déferents circuits qui

sont Salle de congrès et de spectacle et les espaces d'exposition.
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Circuit Entité Surface

Accueil et inforrnation des
publics

2507m2

Administration

4455m2

815m2
Locaux techniques 615m'?

Unité logistique l70nÿ

Circuit perconnel

Locaux annexes 155m'?

Le parking 8000m'z

Totale 24057m2
Prévoir 207o de circulation 4811,4m2

q)

iE

i)!
ct

o
6t

q)

t)
U Les espaces

d'accompagnements

Totale 29868,4m'

Accueil des ofticiels
Affaire
Salons VIP
Hébergement

l440nrr
l5-58nrr
5-3 0rr.rl

-3926m'

Circuit Yl P

Circuit public

Salle de congrès (auditorium)
et salle polwalente.

Circuit ertistes Accueil des artistes 990m'z



2. les concepts
2.l.La transparence
Elle est la métaphore de la communication, elle peut

être f intérieur et I'extérieur assurant ainsi le contact de

I'homme avec son environnement, ou alors entre

l'intérieur et lui-même, caractérisé par flexibilité des

espaces. Figùre 65 : CIC d'Alger ; source :
http:/^f, ww.clc-.lgcr.com/.

2.2.La fluidité
La fluidité en architectre peut se définir en deux

points :

.Un espace fluide favorise la douceur ; la liberté ;
I'autonomie ; et le bien-être de I'homme
.Un corps n'ayant pas de forme propre et qui épouse la

forme de son contenant pour dynamiser l'ensernble

d'un projet.
Figurc 67 : ccntre des etpositlons ct des congrès

de Eon Kong, War Chri chitre ; source :
http://www.cxpldi.Iongkon g.f r

2.3. L'articulation
L'articulation entre les éléments accentue

I'autonomie des parties elle met en valeur I'existence et

le rôle particulier des différents éléments constitutifs du

bâtiment, elle permet également de parler de la fonction

et de la relation entre les différentes activités, de cette

façon l'édifice devient plus explicite.
Figüre 6t : certrc des erpo8iüoff et de§

congrà dc Eon Kong, Wtn Chei Chlne ;
rource : http://vww.cxpidir"Hongkolg.fr
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IfI. 3. concepüon de projet
III. 3.1. Concepts liés au contexte
III. 3.1.1. Principe d'implantation du projet

Au vue de I'ernplacement de notre assiette d'intervention (lien entre la ville
nouvelle et l'ancienne ville), et l'importance de notre éqüpement (centre des congrès

international), la conception du projet sera basée sur I'aspect formel sans négliger I'aspect

fonctionnel-

1. Principe d'implantation du bâtiment
- Positionné le projet au centre du terrain pour qu'il être üsible depuis les trois échelles :

Iæ Piéton; Le Boulward; t a Ville.
- implanté le projet on alignement avec le boulevard de belvédère.

- orienté le projet vers le nord-ouest pour avoir une bonne gestion des apporLs solaires et leur

limitation.
- Créer une hiérarchie des espaces, des fonctions et les entités du projet.

- Créer une harmonie tant fonctionnelle que formelle entre les entites.

ljiii{ Ti.io- srr-.rr
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2.4.La, monumentalité
Les bâtiments publics se voient assigner de plus en

plus un rôle déterminant dans les compositions urbaines.
Traditionnellement repéré dans la ville ils doivent
accentuer aujourd'hui leurs lisibilités. Ce qui appelle à

une certaine monumentalisation de l'édifice.

Figure 79 : ccnhe des conferences de paris ;

sounce : ht9s: //ft. wikipedia-orÿwiki
/Palais_des_congf/nC3 o/oA8s-de-Paris.

2.5. La lisibilité

<< L'évolution technique est une évolution

culturelle. >>(t)

Nous avons volontairement fait apparaître la

structure, pour que l'équipement soit lui-mêrne une

sorte d'exposition, et par la même occasion

qu'il puisse refleter la technologie de son époque.

Figure 70 : centrÊ des con{ërences de paris ;

source : https : //fr. wikipedia.orÿwiki
Æalais_des_con ÿ/oC3%A8 s _de_Paris-

ilI. 3.1.2. Genèse de la forme et Ia volumétrie du projet
1. Nous avons implanté un parallélépipède au centre de I'assiette, parallèle au boulevard du

belvédère, pour assurer l'alignement de ce dernier, (ce volume occupe l'accueil des publics).

FigureTl:genèsedelavolumétrie,étape:01;source: FigureT2: genèscdelrforme,étape:01;source:
euteurs 2018. euteurs 2018.

2. Nous avons implanté un cube en retrait par rapport le l" volume pour avoir une marquise

monumentale en façade, au côté du vois mécanique tertiaire, destiné à l'accueil des officiels
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Figûrc 73 : geoè6e dG L volumétrie, ét pe : 02 ; Figure 7{ : geràe dc Ir formc, ét pc : 02 ;
source : .utsrr§ 2018. source : euteurs 2018.

3. ensuite nous avons créé trois grands patios en réference à l'architecture locale (l'architecture

ksorien, (ksar d'El-Menia comme exemple).

- Aussi pour assurer la penétration de la lumiàe et la ventilation naturelle, et pour faciliter la

circulation inteme du projet,

- Nous avons abordé une forme circulaûe pour les patios afin de :

Adoption d'une forme dynamique qui permettant : une liberté de circulation. Des espaces

ouverts, Une relation visuelle entre les espaces.

FigrreT5: ge[èse de le volumétrie, étrpc:03; source: Figure 76: geoèsc de b formc, étrpe:03; source:
ruteürs 2018. euteurs 2018.

4. ensuite nous avons structuré autour de ces patios les espaces de notre projet, comme suite :

4. a. positionné I'auditorium auùour de ler patio pour qu'il être l'espace d'articulation entre

les déférents circuits d'équipement et pour qu'il être l'élément d'appel de notre projet à partir

de donner un volume important de ce demier.

Figure 77: gêtrèr. dê h voluDétri€, ét pe: M; source: Figure 78: genèse de h forme. &epe:0,1 ; rource:
.uteùrs 20lt rotc[r§ 2018.

4. b. Nous avons ajouté une forme dynamique autour de 2àne patio côté belvédàe consacré

au circuit vip (zone d'affaire).
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FigureT9: genèsedelavolumétrie,étrp€:05;source: Figuret0 tgenèscdelaforme, étepe:05; source:
auteurs 201t. auteurs 2018.

4. c. Ensuite pour la communication et I'harmonisation du projet avec son environnement (le
belvédère) et pour faire le lien entre la ville nouvelle et l'ancienne ville nous avons ajouté une

forme dynamique similaire au formes existantes, (les reliefs) dans son environnement,
consacrer au l'hébergement des offrcielles.

Figure t2 : geaèsc de h formg étepe : 06 ; source : auteurs
201t,

la continuité fonctionnelle et formelle

Figure 83 : genèse de Ia volumétrie, étapc : 07 ; source : Figure t4 : genèse de la forme, étepe : 07 ;
auteurs 201t. source : auteurs 2018.

4. e. Nous avons ajouté une tbrme fluide qui s'intègre aves l'environnement immédiat (la
falaise) réservé au circuit artiste et personnel pour équilibrer le projet.

Figure tl : geoèse de le volumétrie etrp€ : 06 ;
lxxrroe : ruteurs 201t.

4. d. Nous avons ajouté une forme fluide pour
l'accueil des officiels et la zone des affaires

Figure 85 : genèsc de h volumétrie, étepe : 08 ; source :
aoteurs 2018.

Figure E6 : genèse de la forme, étepe : 0E ; s{rurce :
aoteurc 2018.
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5. Pour mieux intégrer le bâtiment dans I'environnement qu'il entoure, nous avons inspirées

de I'architecture locale : les voutains pour I'hébergement

Aussi nous avons inspiré des dunes de désert une toiture flüde pour I'ensemble de projet.

FlgErc t7 i gcDè!. dc h volùDétrlc, éttpe fnele I sourcc : .utcur§ 201t.

m. 3. 1. 3. Gabarit de projet
Le gabarit du projet fait de r+l jusqu'à rr5 selon les règlements de l'urbanisme de la

ville.

Figure t8 : grb.rit du projet ; sourcc : âutênrs 201t.

m. 3. 1.3. Principe de l'aménagement extérieur

. Le but principal de notre principe de I'aménagement extérieur est de créer des zones

ombragées qui répondent aux exigences climatiques de la zone. Ceci est assuré par la forme

de notre bâti ainsi que son gabarit.

. La végétation utilisée dans notre site est celle exigé dans le programme de constitution de la

ülle nouvelle dEl-Meoéaa

. Un grand espace vert est aménagé du côté sud-ouest afin de protéger le projet des vents

dominants, et crier une barrière végétale, ainsi que pour garder le projet dans un environnement

vert et naturel.
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Figure 89 : principe de I'aménagement extérieur Eche 115{Xl0 ; sorrce : auteur 2018.

a. Déférents accès du proiet :

> Accès piéton principale du projet pour le public : on accède au projet à partir de

boulevard de belvédère sur le côté du nord-est.

tsAccès mécanique pour les YIP : se fait sur le côté nord-ouest car il est près du voie

mécanique tertiaire

FAccès mécanique pour les publics au parking : se fait sur la voie tertiaire sur le côté est.

ts Accès mécanique pour les personnels au parking : se fait sur la voie tertiaire sur le

côté est.

D1t.""6. de livraison : on accède au qui de cuisine à partir de la voie de côté est.

Figure 90 : Ies accès de projet Eche : l/50fl) ; source : les auteurs 2018.

Pour I'articulation entre les blocs du projet nous avons créé une voie mécanique autour de projet.

Troisième chapitre
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III. 3. 2. 1. organigramme fonctionnel
Les espace sont hiérarchisé : du publique au privé.

a. Circuit YIP :

Figure 9l organigr.mme fonctioDrel du circùit VIP ; rource : .uteürs 2018.

b. Circuit artistes :

Entrée

Hall d'entrée

Cafeteria toilette Accueil
soécifioue

Bureau protocole Salon VIP

Salles des conférences Salles des réunions Salles des commissions

Salle des congrès Le banquet

Hall d'entrée

Exposition

Cafeteria /touilletteSalle de Répétition Responsable artistique

Habillage maquillage Arrière scène Chceurs et

danseurs

Salle de spectacles

Troisième chapiûe

[.oges
artistes

58

FigÛre 92 : organigr'âmme fonctiornel du circtrit rrtiste ; soùrce i auteuB 2018.



c. Circuit congressistes :

Figure 93 : org.nigremme fonctionnel du circult coogressistes ; source : auteürs 2018.

d. Circuit personnels :

59

Boutique

Salles de
commissions

Cafeteria Salle de

spectacles

Salles de

conférences

Hall d'entrée

Exposition

Salle de prièreCafeteria /toilette

Salle des congrès Les banquets

Parking

Entrée Entrée

Hall d'entrée
Hall d'entrée

Locaux techniquesDirection administrative

Planification et de
finance

Direction générale

Dfferent Parties du
projet

Dépôt

Atelier

Figure 94 : orgrnigramme fonctionnel du circuit perroDtrels ; source : rûtcurs 201t.
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nL 3. 2.2. principe d'elfectation des fonctions et l'agencement des e§paces

Notre équipernent est destiné à accueillir Cinque grandes fonctions qui sont réparties

en plusieurs entités :

l. Accueil et information des publics. 7. Affaire.

2. Salle de congrès (auditorium). 8. Hébergernent'

3. Salle polyvalente. 9. Accueil des artistes'

4. Accueil des officiels. 10. Administration.

5. salon VIP.

6. Salle des conférences pour VIP

Les entités sont es sur lan comme suite

e

€

07

+

0
03

09

I"-r.?

Figurc 95 ! AII€tt tion spatiele des e ités sur Ic plen dc marse eche 1/2fl)0 ; Sourcc : Âuteurs, 20lt
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01. accueil et information des publics.

02. salle de congrès (auditorium).

03. salle polyvalente.
A. Àccueil des officiels. +

Les salons VIP.
06. salle de conference pour les VIP.
07. affaire.
0t. hébergement.

0!). accueil des artistes.

t0. Administration.
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a. L'agencement des espaces
Sur le plan de RDC

tI

t,
î'l

I

E:
)++

9r

e

L'administration

L'accueil des artistes.

Cuisine de restaurant principale

Zone de délégation.

Accueil et information

Zone d'exposition.

Restaurent principale.

Accueil des \rIP

Auditorium + Salle de conferences pow üp + salle polyvalente.

Zone de commission

(L'accueil + restaurant + sâlle de sport) de l'hébergement.

Figure 96 : I'efectation des espaces sur le RDC eche l/2ü)0 ; source : luteurs 2018.
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Sur le plan de 1" étage

E

rI

tl

!
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0

Hall d'exposition
en douÉÈf

a t
Ér

tt

fir

*{

e

L'administration

L'accueil des artistes.

Cuisine annexe

Hall d'exposition p€rrnanent

Les espaces annexes de

I'auditorium.
Bibliotheque pour le public.

Auditorium + Salle de confércnces pour vip + salle polyvalente

Zone de commission

L'hébergement. Suits et chambres doubles

Zone chefd'état.

Restaulant des VIP

Figure 97 : I'afectation des espaces sur le RDC ech€ l/2000 ; sourc€ : auteurs 201E-
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Sur le plan de 2è* étage

e

I
t
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Ft t
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+t+l{+ TI

{ I II IL

Salon présidentiel

Restaurant des VIP.

Auditorium + salle polyvalente

L'hébergement. lrs Suits présidentiels et les

chambres doubles
Les espaces annexes de

I'auditorium.

U

trT,--

Hall d'qSrosition
en double hauteur

tl

Figure 9E : l'efectation des espaces eur le RDC echc l/2(XX) l source: ruteur§ 201t.
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III. 3.3. Concepts architecturaux
IfI. 3.3. 1. Expression des façades

Nous avons traité les façades à travers l'adaptation des principes du sÿle moderne

contemporaine, avec l'émergence du stle de I'architecture vemaculaire de la région, pour que

le projet dialogue avec I'extérieur.

Figurc 99 : vuc rur I'enscmble du projct ; sourcc eutcurs 201E.

Dans ce sens et pour marquer l'accès piéton principal du bâtiment, nous avons créé un

pawis stnrcturé par une Enchainement des arcades en alignement avec le boulevard de

belvédère.

IÏgurc 100 : vue ur L prvi ; mlrcc rqtturr 2018.

Nous avons ajouté au bâtiment des éléments sym.boliques de l'architecture vemaculaire de

la Égion.
Aussi nous avons cassé l'horizontalité de la forme par des éléments verticaux. Nous avons

renforcé les éléments horizontaux et verticaux par des corniches.
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Troisième chapitre

Ouvertures horizontales avec brises solaires
horizontales pour la protection contre le soleil
haut de midi et permetEe en hiver la
pénétration du soleil ; côté sud, (bloc de

I'administration).

IÏ*urc 103 : vuc sEr l. Hoc drr bloc de
l'.dDlEi.trrtlon : §ource : .utcurs 201t.

Figùrc 102 : vûc srr lc bloc du vip ; corrcr :
estcun 2018,

Fenêtres verticales avec des éléments
verticales entre eux pour diminuer le
transfert de la chaleur côté sud-ouest, (salle
de restauration et salle des banquets).

Des petits ouvrants côtés sud-est,
(l'hébergement).

Figurt lO{ : vuc rlr b t! tru.rla ; rorrrr :
rutcuE 201t.

Nous avons ajouté des moucharabiehs aux ouvertures pour diminuer la quantité des

rayons de soleil qui passe à l'intérieur du bâtiment ; lÆ moucharabieh assure aussi une

intimité aux usagers et I'omementation des façades.

- J8;

.tr I

Pour un meilleur éclairage et ventilation naturels chaque espace est muni

d'ouvertures vers l'extérieur ou vers les patios. Des élernents ont étés ajoutés aux oùvertures

pour la protection contre l'éblouissement et la chaleur du soleil.

Fenêtres en longueur avec des

brises solaires horizontale Pour les
façades sur le côté nord-ouest (zone
de délégation).

Figu.t 105 : iarc tor I'hébergeuelrt ; loürce : aùteur§
201t.
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FigEre 106 : vue snr let süitaa ; sottrcc i .ntaur 201t.

L\rtilisation des tours à vent cornme lul
sysGme de ventilation naturel du bâtiment.

Lttilisation des éléments ensilés au

niveau de I'auditorium afin de minimiser
la surface exposé au soleil, crié de I'ombre

Flgort 107 : vuc cor I'héberg.me[t ;
rource : autcur 2018.

Figurc 10t : luc lur l'auditorum i
source : ,üteur 201E.

La toiture
- nous avons inspiré des dunes de désert une toiture fluide pour I'ensemble de projet, pow

marquer un ancrage dans I'enviroBnement, et pour assurer l'unité du projet.

- La diftrence de niveau de la morphologie de coque de projet produit un jeu d'ombres, qui

va diminuer la surface exposée au soleil.
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Figure 109 : vue sur L toitûrc du projcl ; soûrcc : rllcür 201t
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Troisième chapitre

Itr. 3.3.2. Aménagement de l'es

1. La végétation
Pow créer un micro oasis :

une ceinture végétale est projetée autour

et au niveau des patios assurant la

protection contre les vents chauds

venants du Sud et les vents dominants de

nord-ouest et du Nord-Est. Ainsi pour

procurer le rafraîchissement et l'ombre.

Figure I l0 : h végétation utllisé ; source : .uteur 201t.

. Les palmiers
Plantés selon une trame linéaire de

6m d'écartement (la distance optimale
pour assurer une bonne aeration et

lumière pour le développement végétal

des espaces inférieures tout en procurant

de la fraîcheur pour le microclimat et

évitant la sécheresse du sol.

Figurc ll2 : jerrlins do proj€t; soùrce: ! eurs 2018.

2.L'eau
Les coure d'eau autour du projet et les bassins pour le rafraîchissement avec

I'humidité de I'air et pour I'arrosage.
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. Les jardins
Nous avons aménagê des jardins autour du palais pour les üsiteurs ; ainsi que pow

procurer rafraichissement et l'ombre.
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Figûr. I 13 : lcs fontii!.s udllsé ; §oürce : euteurs 201E.

3. Les dispositifs d'ombrage
Les pergolas

Figure l14 : p€rgoh du projet ; soürce : .uteurs 2018.

4. Les parkings
Nous avons privé quatre parkings avec deux accès déférents :

l. Deux pour les VIP ayant un accès sur la voie tertiaire côté nord-est.

2. Deux pour le public et les personnels ayant un accès sur la voie secondaire côté nord-ouest.

III. 3. 4. Concepts structurels et techni ue§
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Figure 115 : le parking couvcrl der publics ; sôurce : auteur 201E.
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Troisième chapitre

Introduction

Notre choix de la structure et des matériaux utilises est obligatoirernent liés aux

déférents criteres :

- les exigences de notre thème (économie circulaire): I'economie, la dwabilité, la facilité de

réalisation, l'écologie, la démontrabilité, sont détaillé en 2àne chapitre.

- les caractéristiques du projet, la nahre et les exigences des espaces du projet, sa forme et sa

taille, et la liberté d'aménagement.

Pour répondre à tous ses critàes nous avons opte pour une structure métallique, La

structure métallique présente certâins avantages :

- Performances mécaniques : L'acier permet des grandes portées, des structures fines, élancées,

s'inscrivant harmonieusement dans leur environnement tout en oftattt toutes les garanües de

sécurité et de fiabilité.
- Matériau recyclé : L'acier est I'un des materiaux les plus recyclés au monde.

- Durabilité : matériau durable qui conserve ses proprietés pendant des decennies.

- Liberté de créatiüté : L'acier, gr.âce à ses propriétés uniques (d'élasticité, de ductilité...)
ofte des possibilites constnrctives infinies, permet des formes originales, aériennes,

défiant les lois de la pesanteur.

- Mise en æuwe facile : L'acier est facile et rapide à metre en «ruwe. Les éléments

sont préfabriqués en atelier et seul I'assemblage se fait sur site, apportant aux ouwiers une plus

grande sécurité et un meilleur confort dans leur travail
- l'acier est un materiau démontable.

- réduction de la quantité de déchets de chantisr, réduction des sources des nüsances de

chantier.

59

La conception du projet architectural exige la coordination entre la stnrcture,

la forme et la fonction, tout en assurant aux usagers la stabilité et la solidité de I'ouvrage

L'objectif de cette étape est non seulement de faire tenir le projet stnrcfirellernent mais aussi

de lü donner les moyens d'assurer les fonctions qü lü sont assipées, de garantir sa longevité

et d'assurer sa sécurité

L'étude de la struchre du projet a été faite, ainsi sur la base de 2 éléments essentiels :

logique structurelle. Choix des matériaux.

IfI. 3.4. 1. Logique structurelle et choix du système constructif



On a prévu des joints de dilatations à cause de la distance, et des joints de rupture
pour chaque changement de forme ou de trame.

2. Description de la structure :
Pour le bloc de YIP et l'hébergement :

nous avons choisi des poteaux en acier type
(IIEB300) : Hauteur C:30ûmm et Largeur
D:300mm Epaisseur d'âme B: l lmm, et une
épaisseur d'ailes A: l9 mm
Avec des poutres IPN 400.

Pour la salle de conférence VIP et

l'administration, bloc de commission,

bloc accueil des artistes.
Nous avons choisi des poteaux en acier

type fttEB400) : Hauteur C:400mm et

Largeur D:300mm Epaisseur d'âme B:
14mm, et une épaisseur d'ailes A:24mm.
Avec des poutres IPN 400.

Pour la salle des banquets
Nous avons choisi des poteaux métalliques

tubulaires rends de : diamètre:500mm.
Avec des poutres IPN 400.

I

B

D

Figure 116: poutre
IPN 400 ; §ource
auteurs 201t.

Figure 117: poteru IIEB 300 ;
murce ruteurs 201t.

I

Figure 118 : poutre IPN
400 ; source euteurs
2018.

Figure 119 : poteru EEB 4lll ;
source ruteurs 2018.

Figure 121 : poteau tubulaire de
diamère 5(X) mm ; source auteurs
20r8

Figure 120 : poutre IPN
400 ; source auteurs
2018.
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Troisième chapitre

Pour l'entité accueil des publics

On a choisi des poteaux métalliques ÿpe tubulaires ronds galvanisés de :

Diamètre de 800mm pour libérer I'espace d'exposition de double hauteur de grande portée

Diamètre de 600mm pour le reste de I'espace.

Pour la salle polyvalente
On a choisi des poteaux de type HEB 800 : Hauteur C=800mm et Largeur F3OOmm

Epaisseur d'âme B: 18mm, et une épaisseur d'ailes A: 33mm.

Pour le grand auditorium
On a choisi des poteaux de :

- HEB 600 : Hautew C=60Omm et

Largeur D-300mm Epaisseur d'âme

B= l6mm, et une épaisseur d'ailes A:
3Omm.

- Des poteaux tridimensionnels, il est

composé de quatre poteaux tubulaires 201t'

carré contreventés entre eux permettant l'élancement en hauteur sans chainage et en

évitant tous problàne de flambement.

Pour la coque du projet
On a choisi le systàne tridimensionnel, pour assurer la rigidité des

bâtiments , il est constituée des éléments capables de transmettre des

efforts de traction ou compression, reliés entre eux et organisés selon

des lois dépendant de leur finalité et des sollicitations de l'ouvrage.

Ce système permette la réalisation de toutes formes architecturales,

des plus simples aux plus complexes. La standardisation et

I'optimisation des composants ont été généralement menées avec le

souci d'offrir de larges possibilités géométriques aux concepteurs, sans

augmentation notable du coût de la construction, ce qui n'est pas le cas

de la plupart des autres technologies.

Ce système s'agisse sur une modulation carrée ou rectangulaire.

Figore t22 : pote.ù t'idirnentiotrDel ; source : auteurs

P

tlgûre 123 typ.s d€.
ModûLtlonr ; aoore : http
//ÿÿrÿ-archittrûatûr-org

I t

l5m 6 2.5m l.0m 40m 4.0m 2.5m

20rn 7 2-86m 1.25m 50m t2 4.16m 3.2m

30m l0 3-0m l2 5.0m 3.75m

Trbleru 6 : dimcnsio[t de. modùlcr; sourae http : / ÿww.
.rchirtructur

modules, est d'abord lié à la portée entre appui de

l'ouwage, et également des charges appliquées, Le

tableau 256 propose une modulation pour

quelques portées courantes :

Epaisseur de nappe
La distance entre nappes hautes et basses est là

aussi libre. On préfèrera souvent une hauteur égale

à un demi-module pour des raisons architecturales.
Fttrl 124 : ûdtlir tp.tirx rdorbb n.pê ; .oûrte google

iE ge

N M H N M H

t0

2,0m 60m

Dimensions des modules

Il n'existe aucun standard en la matiere,

mais il y a des règles çi abaissent les

coûts, les délais, et améliorent la qualite

architecrurale des réalisations.

Le nombre, et donc les dimensions des

)1

I

\



Cependant, l'épaisseur optimale est en général plus importante, notamment pour les portées

moyennes, et est de l'ordre de l/16ème de la portée.

Stabilité de ce système

1 . Dans le cas d'appuis sùr poteaux métalliques articulés

(exemple 1 ci-contre), la stabilité d'ensemble est assurée

par contreventements classiques en long-pans et pigtons.

2. Dans le cas d'appuis sur poteaux métalliques Flgrra 125 ; Appni! slr Dotaru métrlliqtes

structure en un minimum de points, si possible un point au

centre des longs-pans et des pipons, et de préference

parallèlement aux voiles ou portiques de stabilité selon

exemple 2

Les détails techniques du système tridimensionnel

E
Figure t ,6 ; Blo.rgc tur voil€ ou pdée de

catEcvarirrEtrq roùtcê: ht$: / rww.
.rahitt{ctûrrtg

Figüre 128 : nodÊrhrtLripei
$Erc.:ht$://tvww
archlrfüctnr.org

Figure 129: ChcEG.tt denn: Flgûr. 130 No€ud-SuFrprtrb€-3Dl
soirce : htrp : r\ÿwÉ. soorc. : hltp : //ÿwtrr§hirtmctüt'org
archllltoct|rt.ûrg

Exemple réalisé
Couverture de la Gere de BRAGA (Portugal) Réalisé en 2003-2004

triglre l3l : vû. en Èrn du pmj€l ; lourte : http :
,lvÿwrrcùlitrrchr.otg

3. Détails technique
l. Fondation
Le choix de la fondation a été dicté

directement par les données géologiques,

et après l'étude de la nature du sol, nous

avons choisis les fondations superficielles
(semelle isolées en béton).

Figor€ 132 : vùe lc cL.nder de .âlillüon ; rource :

llb : /rlÿrsrrtldtnùcùr.orB

1 P.àr

I 3 I 3 ' PLiir alûérta5-ry.
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FtgEre 133 crcrrgr pot ru fordrtioo ; aorrcê : rrtêE]3 201t.
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2. L'assemblage poteau poutre :

Il existe plusieurs tpes d'assemblage entre poteau et
poutre.

Pour ce projet le choix du systàne de liaison par plaques

d'about est adéquat. Cette demière qui est une platine
boulonnée à I'extérieur de la poutre boulonnée avec le
poteau.

3. L'enrobage des poteaux :
Iæs poteaux sont enrobés de Placoplatre pour sa protection

contre la dilatation.

4. Le contreventement :
Nous avons utilisé des contreventements en étrier pour

assures la stabilité de l'ensemble de la süucture.

Figure 134 : essemblege poteau
poutre ; §ource : auteurs 2018.
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-

Figure 135 :contrevetrtement en
étrier ; §oürce : .utcurs 2018.
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Ftgürc 136 : ,oùctloD pote.u- poterù ; sonrce : .trtaûrr 201t. Flgû. 137 : joDctior potc.n-poltre I ; sorrc! : .[teùr§ 20tt.
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Flgür. l3a : JoDctiotr !'oie.u-poteru ; sonrcc : rùtcuB 201t. Figùre 139 : ioüctioù Dôteru poutrê ; sôrr.e : rÙtetrrs 2018,
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Troisième chapitre

6. Détails des planchers et des cloisons (système DEMODT LOR).
Pour ces éléments en va adapter Ie nouveau système DEMODIILOR

1. Innovation de ce système
Les Centres Techniques et Industriels (CTI) de la construction se sont associés pour mener

une approche globale et multi-matériaux à I'échelle du bâtiment : la dérnarche Matériaux et

Equipements pour une Construction Durable (MECD). Dans le cadre de I'appel à projets «

Dechets du BTP 2012 » financé par I'ADEME (Coordinateur technique l,aurent Château), le

CERIB, le CTICM, le CTMNC et le FCBA ont comme objectifs, de proposer pour la

deconstruction ou la rârovation des bâtiments futurs, la recherche de solutions constructives

de prévention de la production de déchets grâce à une approche systematique de

démontrabilité.

2. Présentation de DEMODELOR
DEMODULOR est un ensemble de solutions constructives multi-matériaux (béton, bois,

acier, terre cuitQ innovantes qui prend en compte la déconstruction (ou la rénovetion) des

bâtiments fuhrs et les solutions constructives de prévention de la production de dechets grâce

à une approche systématique de démonûabilité.

Dans lc cadre de ce système, la mixité des matériaux encourage I'usage pertinent d'un

matériau pour ses propriétés intrinsèques dans le but de faciliter :

- [,a séparation des systèmes et composant§ sur chantier'

- La sépamtion des matériaux en vue d'un recyclage ou d'une élimination optimisée'

- La réutilisation ou le réemploi des matériaux et composant§.

Chaque systèmes repose sur des compo§ants manuportables, avec des assemblages

mécaniques (pas de mortier ni enduit).

Le projet vise les techniques de mise en ceuwe rçresentatives du gros æuwe et de

I'enveloppe qui sont pour une large part à l'origine d'un important volume de déchets, enjeu

majeur en matière de prévention de ces déchets.

Les performances mécaniques requises pour chaque système concemé (planchers et murs

démontables) sont les mêmes que celles obtenues par les systèmes traditionnels'

3. Les deux systèmes qu'on va utiliser :

On va adapter des Planchers mixte acier-béton avec connecteurs innovants, et des Mur en

briques précontraint par profils et tirants en acier.

3. l. Plancher mixte acier-béton avec oonnecteur§ innovants
Le plancher mixte acier-béton est une évolution du principe de connexion, habituellement

effectué par goujons soudés tout au long de la poutre acier, pour être noyés dans la dalle béton

coulée sur place.

Dans le cas présen! les dalles en béton sont préfabriquées en présentant une série de

réservations formant des boutonnières au droit de chaque zone de connexion sur la poutre

support. Ces boutonnières accueillent les boulons fxés au üavers de la poutre acier jouant

ainsi le rôle de connecteur, et le béton de clavetage.
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Figure 1zl0 : phchcr oirtc @EMODELOR) Lr coûjùgri.oo der pcrforls.trc€t loécrniqu.§ de l'.ciêr et du béton ;
§ource : ÿww.ldeme,fr.
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Figure 141 : coupc sùr le plrrcher mirte (DEMODELO) ; §ource : e *ww.rdeme.rr.

3. 2. Mur en briques précontraint ptr prolils et tirants en âcier
la solution associe une maçonnerie porteuse en briques Terre Cuite (mise en euwe à sec

et reprenant les charges gravitaires) entre des profils acier horizontaux haut et bas reliés par

des tirants en acier mettant en précontrainte la paroi (sotidarisation des éléments, efforts de

traction, flexion, etc.) entre chaque niveau de plancher. Ce demier est constitué d'un bac

acier, de panneaux bois revêtus de dallettes de béton allégé Thermoliÿs@, conçu à I'occasion

du projet. L'ensemble entièrernent démontable ne comporte que des composants

manuportables, avec des assemblages mécaniques (pas dc mortier ni enduit).
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trlgûr. lil2 : Dür Dré$rtrritr déDoDt bh ( DOMODELOR) i loùrcs r wtÿrtd.rlr .fr
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Flgü'c l,a3 : Mûr co t rÿt cdte ût obhtê p.r ebltoltcEcnt ; §oorcr : wwÿ'rdemc'fi

4. Bilan de la campagne dressais menée sur les 2 solutions constructives

DEMODULOR utiliser :

Le projet DEMODULOR a permis de tester les capacites potentielles de montage-

démontage et de resistance mécanique de chaque partie d'ouwage.

Elles ont été contrôlées sur des maquettes réalisées à l'échelle 1 dâns un même laboratoire.

T.blc.u 6 : T.ble.o ré§u|rrtr. les propriét s dc Eotrt.ge.démort gc Gt cr§.fu §ubi! p.r le! soludon§ DEMODULOR ;

source : www.ademe.fr

5. Analyse des gains et con§équence§ §ur les usages et §ur le§ condition§ de

r"{;r,lisation d'une opération ju§qu'à §on démantèlement

Polr rendre attractif un nouveau concept (la démontrabilité), celui-ci doit apporter soit des

avantagcs en termes de corit soit en tenne de différenciation par rapport aux solutions

concurrentes (traditionnelles dans ce cas) qui doivent permettre :

- Une appropriation durant toute la chaîne de valeur.

- Une croissance en termes de volume et de marge.

6. Conclusion et pour poursuite du projet DEMODTILOR
Le projet DEMODULOR a été une recherche prospective passionnante dont la première

innovation a consisté à réunir les centres techniques industriels des principaux matériaux de

construction utilisés dans le gros cuwe et plus habitués à une situation de forte concurrence

que de partenariat ouvert. L'objectif initial du projet était de définir et faire évoluer des

procédés constructifs de gros æuvre pour faciliter leur démontrabilité, Mixité.
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Essris solution
DEMODI'LOR

Monarge/démontrge E§sris
môcaniques

ObJe+tif de I'essai

Mûrs terrc
cuite

Essri de flexion Ef[ort marimal pour lssurer le
contreventement
Ceprcité de résistence tur actions du
vent

Plancher mixte îri des composants
aprà désolidarisation
ou remontage pertiel

Essai de fl€xiotr
(teste de lr lirison
boulonnée)
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7. Etanchéité : Nous avons utilisé l'étanchéité saharienne qui se compose de :

- lo couche mortier ciment : c'est une

couche a pour rôle, le rebouchage des üdes

sur les planchers après son coulage, elle sera

en mortier de ciment répondue à toutes la

surface 02 cm d'épaisseur.

- 2h" couche : sable propre-isolation

thermique : on utilise le soble comme

isolation thermique pour l'étanchéité locale

dans le sud.

- 3h" couche : mortier batard à base de

chaux épaissew : 4cm.

Sdê dc durÉ
êp= l5 ctn ên
moFnm

batôrd de
2 arn (rnorlhtr r

g. 1. Les cloison§ des bureaux : pour ce qui est des FiFr' I{5o: délrü.iloible ürns' (r/50) ;

- 4à" couche badigeonnage à la chaux en deux couches

croisées.

8. ütrage ! nous avons utilisé le double ütrage standard

d'épaisseur 4/16/4(deux vitrage de 4mm séparées par un

espace de 16 mm hermétique rempli d'argon, un gaz très

isolant). Les doubles vitrages évitent une déperdition de

chaleur de 40% et offre une meilleure isolation phonique.

9. Les Cloisons Intérieurs

espaces de travail calmes et à faible irüIuence publique

interieurcs en Placoplatre, des cloisons amovibles et

des cloisons vilrées au niveau des corridors.

Les cloisons vitrées sont de hautes performances,

dernontables et résistante§ au feu. Ces cloisons sont

montées sur une ossature en aluminium, et ils sont

traités en glace de 6 ou 8mm. Avec des stores à

I'intérieur.

Figure 144 : détril toltote terrr§sc (t/20) §oüYc€ : ruteüIs 20lE'

Vitt.g!

gp üûAo',

nous avons choisi des cloisons

Figur 1,t6 : L.t .loisôtrs ütr,éc! ;
sourcc : gootL lmage.

1. Montrnt p€rcé

2. Ilexible non (fourni)

3. percolee DV usinée

4. clip d€ store

Figorr 147 : détril d€ doiroù ühée ; source : google imrge.
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9. 2. Cloisons en Plecoplatre :

Nous avons opté pour le

Placoplatre BA13 (double

couche) d'une épaisseur de 15cm,

constitué de deux plaques de

plâtre, séparées par un isolant

phonique en laine de verre

(panolène), ils sont fixés à la

structure du plancher supérieur et

inférieur ainsi qu'à 1'ossature

porteuse.

-Leur fxation se fera à l'aide
d'une ossature secondaire,

Troisième chapitre

-'è:É- e'-,:e a".aa
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?< O Êrt!ôatl. a frl
(rqa u. rol f.i,
g'ri..<rlldt

O i.rtrql û.1c.

O om.9r tûrda

C w,r:t"rrrlt
,f rrl porr rçt{çt

aTrrt l
o

constituée de montants et de FigBrt l'tt I détril dÙ cH'ôtt Plæodrnt BAl3 ; loorce : httpr;/ vtÿw'

pl.co.fr/Sotûttorr/Soùlriort-pÙù.ùtdcdltoLdo}tbcrElqoclboLdoDdcr_hlrr3_

lisses de 50mm en profilés d'acier trt'rl'ùrr.noe,lolrtlor'

galvanisés, et seront fixés au gros æuvre par des vis, les couwes joints seront en pvc.

9. 3. Les panneaux mobiles : Qu'it s'agisse d'une grande salle ou plusieurs salles de réunion,

les cloisons mobiles s'intègrent parfaitement dans I'espace ou elles sont utilisées. Grace à un

ingénieux système de rails, elles peuvent être rangées sur le côté et hors le champ de vision.

Pour les espaces d'exposition, nous utiliserons des patrneaÙx qui ne sont pas reliés arD( gros

cDulres par des rails, leurs stabilité mecanique est assuree par pression entre le sol et le

plafond.

10. Les faux plafonds : Des faux plafonds insonorisant, démontables, conçus en plaques

de plâtre de 10mm d'épaisseur accrochés au planche.

Avec un système de fixation sur rails métalliques réglables. Les faux plafonds sont prévus

pour permettre :

rle passage des gaines de climatisation et des différents câbles (électrigue, téléphonique etc.).
.I,a protection de la structure contre le feu
.l,a fixation des lampes d'éclairages, des detecteurs d'incendie et de fumée, des détecteurs de

mouvements, des émetteurs et des cameras de surveillance

T
!§

.t;T 4
Figrre l,l9 : détrl d. fr.do. der frÛr phfotrd ro tole i
ioErce : https://shalnonloelphoto.comÆctt.techniqù§
f.ût-phford/fi cH.cbriqrc-frü-phfoBd-Iovely/

D

o

o

Figurc 150 : fru phford ; rorrc]. : tttP.://
.ùl!ro[[odpàoto.coù/6.1c-t tttriquc-frlü{hfo ÿnche'
t cbùhuêf.ntd..fond-lovcly/
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profilé eu aluminiuru

Cheville de fixation

ige de suspension

profilé en alunirriuu

areau de platre 60r60crn

Figrr€ l5l : dé{ril de frr.tion al,rr frûr phfotrd (6ûpc 120); 3oorc. : htlp:/ yÿÿlorlf.cU fr/.§ordDerthhfotrdd
systcttrcs/hrüf{llttcndccLcn.htrnl

11. Les brises soleil en aluminium : les brises soleil qui

couwent les fenêtres les bai-vitré (côté sud) sont faites

d'aluminium.
L'aluminium est un métal dur, flexible, imperméable et

disposant d'une longue durée de vie.
Il ne s'oxyde pas et 100%o recyclable.

C'est un matériau très léger qui résiste aux pressions élevées.

12. Le revêtement de sol :
Le revêtement est different d'un espace à un

autre, notre choix prendra en compte trois
facteurs qui nous semblent très importants :

.L'esthétique : assure la variété et la qualité
spatiale de chaque élément
.t a durabilité.
.t-a sécurité. Donc le choix a eté porté sur :

.Une moquette pour l'auditorium.

.Des plaques de marbre pour les escaliers.

.Des carreaux de maôre dans les espaces,

officiels (salon VIP)
.un parterre en granito réalisé et façonné sur }Tcurc : r53 : L' 

'é'.ElqDc 
Ê7 coùr,o'ùd' poùr l'!§prc€

place, dans les espaces d'exposition avec des 
d'..cEnnl ; &rtc' : sooek i.rsê'

motifs d'omementation.
.Des carreaux en céramique avec des motifs omernentaux pour les cafétérias, les restaurants et

aussi pour les boutiques, espace d'accueil.
Un revêtement vertical des espaces humides va se faire en carreau de céramique.
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13. Lutte contre l'incendie
Il est obligatoire d'equiper un bâtiment de ÿpe ERP (Etablissements recevant du public)

d'un système de sécurité incendie (SSI) pour assurer la fonction de détection incendie et de

mise en sécurité des personnes et des biens.

Un système de sécurité incendie se compose de I'ensernble des matériels servant à collecter

les informations et les ordres liés à la seule sécurité incendie.

Il permet de traiter et d'effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité des

personnes et du bâtiment.

Le SSI est composé de deux systèmes principaux : le SDI et le SMSI.

1. Le fonctionnement du système de sécurité incendie

2. La détection de l'incendie : Cette fonction est assurée par le systeme de détection

incendie (SD! qui gère toutes les informations reçues par les détecteurs automatiques et les

déclencheurs manuels.

Il doit être placé :

- à chaque étage.

- à proximité des escaliers.

- au rez-de-chaussée.

- à proximité de chaque issue.

Flgure l§5 : Posidon dù dêclerch.ùr Broucl ;
soorc! : http : www.ddtrGE . frl buüdhgtrcnologies

Figure l54 : LGr typcr dê3 détecteuB de fuùéêr ; §ource :

ht$ : ÿÿw.dcltrer .frlbufldtrgtecûologle.

3. L'évacuaüon lors dtun incendie : Evacuation avec une alarme generale : C'est un

signal sonore de tons spécifique (caractéristique définie dans la norme NF S 32-001) destiné à

prévenir les occupants d'un bâtiment d'évacuer les lieux.

[,a gestion des issues de secours : Læs issues de secours sont normalement libres

d'ouverture. Pour éviter une utilisation malveillante (vol par exemple), la commission de

sécurité peut autoriser leur verrouillage par dispositif électromagnétique conforme à la norme.

4. La ventilation et le désenfumage :

La ventilation : Un système rationnel et elficace de ventilation mécanique, naturelle ou

mixte, doit êhe installé dans toutes les parties de l'établissement, ouvertes au public ou

occupées par le personnel.

Le désenfumage i l-r désenfumage permet l'évacuation des fumées d'incendie et limite la

propagation du feu et la destnrction des biens.
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Il peut être natùrel, mecanique ou les deux. De manière générale,le nombre, la surface et

I'emplacement des organes de désenfumage sont déterminés par un bureau d'études.

5. Installations d'extinction automatique à eau : L'installation de I'extinction

automatique à eau (Sprinklers) se présente sous la forme du réseau de canalisations,

permettant d'arroser dans les délais les plus brefs.

A partir d'une certaine ternpérature, Ie ou les sprinklers qü y sont soumis s'ouwent
brusquement et permettent un arrosage local en pluie, très efficace. (Voir la figure en dessous)

Ouverture de la
tête sprinkler.

Pigr. t56 : lrr étrp€i de foncdonncD.ot dcs sprlùHars ; aorrca : htt://.f,trcprka-rnmr.fi

ï& û.\li.r.,

hr
G!

Ftgüre 157 : S.hért$ d'iNlrl.doù d.3 .priDklers ; loürcc : hatrlcrtreprfuèDrm..fr

6. Robinet d'incendie armé (R.I.A).
. On prévoit des robinets d'incendie armés au niveau de notre équipement.

14. Protection contre la corrosion :

- L'acier pÉsorte des qualités mecaoiques, économiques et esthétiques qui le rendent

incontoumable. Mais son utilisation expose les professionnels de la métallerie à un risque

important : la corrosion, phénomène pouvant venir altérer les propriétes mêmes de ce

matériau. Il est donc indispensable d'apporter une protection efficace afin d'augrnenter la

durée de üe des ouwages et surtout de préserver leurs qualités esthétiques. Parmi les

solutions anticorrosion efficaces, la galvanisation - ou protection par lc zinc.

- La galvanisation à chaud au rempé consiste à revêtir et à lier de I'acier avec du zinc err

immergeant I'acier dans un bain de zinc en fusion à 450 "C environ.
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15. Eclairage de sécurité : Ayant pour rôle d'orienter et de facilité l'évacuation des

spectateurs il sera compose d'un balisage, sous fomre d'une signalisation lumineuse

d'orientation, assurant le cheminement à suivre et les portes à ouwir.

16. Caméras de surveillance :

Le bâtiment possède un système de télévision à circuit fermé.

Le systeme comporte des caméras en couleurs et des moniteurs- frs moniteurs sont placés au

Centre de sécurité au niveau du Rez-de-chaussée.

Flgwe 15E : C.mén6 d. ru eilhrrcês IDtérlêuI' ;
soorcc : google lDrgc.

Flgûrc 159 : Morla.ûrs dc arry.llltnc.s ; soûrce : googl. imrge

transformateurs d'assortiment. - Ëi,ffiffij§,*iiy!:|H/r'*t{w.flrshtdeck737
18. Climatisation et ventilation : Pour assurer le confort et du bien-être dans notre

projet, on a opté pour l'installation d'un système de climatisation centralisée.

Les climatiseurs centralisés offrent la possibilité de climatiser plusieurs pièces à partir d'une

installation principale. De plus, [a climatisation centrale est esthétique et discrète, tant que

l'installation des divers supports a été bien étr,rdiée. La climatisation centralisée est idéale pour

les grandes structures.

Figure 16l : Udte crtérieûr. alc climds.dor cencele :

pricip. dG fooctio!rcmêot d'ûEe i[rlrLtioD de cliBrtis.ti)tr
c.ùtr.lc ; srrse : hlqE://ft .drttlr6dùr..coldonle/.C3y.Aç
ert7.C37.A9ricürsdcdlhrüsttloù<cntralc-

82

I
I

a

-tu

I t

Troisième chapitre

17. Système audio : Il foumit une distribution

sonore de haute qualité, sans gêner les espaces

publics ainsi que l'intérieur des bureaux, afin de

diffuser f information. Les bureaux sont équipés

de haut-parleurs au plafond. Et Comportant des

Flglrc 162 : Er.qlc d. diDrd.ldoù c.narale; murce :
http. ://wrw..Dcrgl.plüs{.tite.bc/ird€r-php?id:l t I 57
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19. Accessibilité du palais par les personnes à mobilité réduite
1. Les places de stationnement : nous avons réservé 5 places pour les personnes à

mobilité réduite au parking public et 2 places au parking personnel, elles sont signalées et

marquées.

2. Lt entrée du projet : chaque bloc est dotee d'une rampe d'accès, pour permettre

l'accessibilité des PM& la pente des rarnpes est de 4%, elles sont antidérapants et marqués

par des indications.

3. Les escaliers : En équipant les escaliers et les rampes des mains courantes.

En sécurisant visuellement et tactilement les escaliers : présence de nez de marche et de

paliers contrastes ainsi gue de dalles podotactiles en haut et en bas de ces derniers.

4. Les ascenseurs : nous avons installé des ascenseurs dans chaque bloc de déplaceme,nt

vertical, les portes des ascenseurs sont transparentes et dotés de mains courantes.

5. Les couloirs : sont dotés de Mains-courantes dans couloirs de plus de 5 m.

La largeur de libre passage (LP) de toutes les circulations est de minimum 150 cm.

[.a hauteur de passage doit êne d'au moins 220 cm pour garantir aux personnes malvoyantes

et aveugles une circulation securisée.

6. Signelétique :
- Tout élément de signalétique doit être üsible, lisible et compréhensitrle.

- Les éléments à signaler doivent l'ête de façon : . visuelle ; . Tactile.

4. Autres techniques liées à la dimension durable du projet
a. Matériaux et ressources

- Utilisaüon des matériaux recyclables (le métal et le bois).

- Minimiser les déchets du chantier grâce à nouveau système DEMODELOR.

b. Qualité des environnements intérieurs
- Une bonne ventilation intérieure au moyen des patios ;

- L'emploi des matériaux à faible émission : la brique et le métal.

- Un Confort thermique assuÉ par I'isolation (utilisation des matériaux auto-isolant,

ainsi que l'épaisseur importante des paro§.
- La favorisation de l'éclairage naturel par l'ernploi des patios et les dimensions

appropriées des ouvertures.

c. Production de l'électricité : Pour l'éclairage de I'extérieur (éclairage public), nous

proposons l'utilisation de l'éclairage public solaire photovoltaïque,

- L'utilisation des éoliennes et des panneaux photovoltaiques pour I'utilisation de l'énergie

solaire en matière d'électricité.

d. Récupération des esux de pluie :

Dans un souci de lutte contre les ruissellements et les inondations, chaque nouveau
projet doit gérer les eaux pluüales qu'il génère. Dans notre projet nous proposons la

recupération de I'eau de pluie dans des résewoirs d'eau pour stocker l'eau. C'est un système

économique, favorable à la préservation de l'eau. Gtâce à cette eau ecoulee et gardée

précieusement, nous pouvons aroser les jardins, alimenter les salles d'eau.

8t



Troisiàne chapitre

Conclusion générale
Le travail présenté, nous a permis de comprendre que les acteurs du secteur du bâtiment §ont

concemés directement par les enjeux de durabilité.

Aujourd'hui, le secteur est encore essentiellement dep'endant de I'exploitation des ressources

naturelles proposant à la vente des bâtiments neufs, construits, entretenus et dernolis en fin de

cycle de vie. Les impacts environnernentaux de leurs modes de production et de développemant

ont des répercussions directes sur leur capacité à faire face à la demande future des segrnents

sur lesquels ils sont actuellement présents, et sur leurs coûts de développement. En effet, en

consommant un nombre important de ressources tout au long du cycle de üe du bâtiment, mais

égalcnrelt à chaque niveau d'acteurs (constructior/usage et entretien/fin de vie) 5ans qu'il

existe des solutions de valorisation des déchets, les entreprises participent directement à la

disparition des ressources comme le sable ou le cuiwe qui sont à la base de leur développernent.

L'économie circulaire est une solution à ces enjeux de pertes environnementales et

économiques car des projets basés sur I'approvisionnement durable ou l'éco-conception

permettent de sécwiser les approvisionnements ou encore d'optimiscr lcs ressources'

En outre, I'application des piliers de l'économie circulaire aux differentes étapes du cycle de

vie du bâtiment, nous a permis de constater que l'économie ne devient circulaire que sur le long

terme avec un tissu d'acteurs unis. [-es démarches présentées appartiennent toutes au champ

d'action de I'economie circulaire, mais le resultat ponctuel ne se présente pas nécessairement

sous forme de boucle.

Vérilication de I'hypothèse
Dans le premier chapitre nous avons proposé que: I'adaptation d'un systerne constructive

démontable, pourra répondre aux différents enjeux de l'économie circulaire, ainsi que

l'utilisation des matériaux durable pourra être une solution pour limiter fortement la

consommation et le gaspillage des matières prernieres, et des sources d'énergies non

renouvelables, Cette hypothese a été confinnes à travers la recherche théorique et I'application

des piliers de l'économie circulaire dans notre projet.

Limites et contrâintes de la recherche
Au cours de la réalisation de notre recherche, nous avons confronté plusieurs contraintes :

L'économie circulaûe est un concept non expressément défini, où les approches sont parfois

différentes bien que complémentaires.

Nous avons basé notre recherche de solutions sur les sept piliers de l'économie circulaire tels

que définis par I'ADEME mais nous pouvons conclure que l'économie circulaire va bien au-

delà de ces axes d'orientation et qu'elle propose un large choix d'actions.

L'absence totale de ce thème notre pays ainsi que le manque de la documentation était la

contrainte majeure pendant notre recherche.

Perspective de la recherche
Notre recherche traite un sujet d'actualité, dans le monde, nous estimons que ce travail

constitue une prerniàe réference en Algérie et qu'il y a lieu de continuer à travailler dans ce

domaine pour atteindre d'autres objectifs.
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introduire par Mr kadri Hocine (architecte) ; De : séminaire sur I'habitat durable (lundi 09

juillet 2018)

Sites internet :
. PLATEFORME INTERNATIONAL DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE :

https://www.economiecirculaire.orÿarticles/e/gra.nd-temoin-les-enjeux-de-l-evaluation-des-
projetsd-economiecirculaire.html
. SITE DE L'ADEME (AGENCE DE L'ENVIRO}.iNEMENT ET DE LA MATTRISE DE

L'ÉNERGIE), http://www.ademe.fr
- SITE DU POLE ECO-CONCEPTION, http://www.eco-conception.fr
- www.institut-economie-circulaire.fr
- http: www.siernen .fr/buildingtecnologies
- http://www.archistructur.org
- http://www.cic-alger.conr/.
- http ://fr . wikipedia.orÿwiki lPalais_des_congro/oC3%A8s_de_Paris.

- https ://www.sunearthtools.com
- http://www.mhu.gov.bf
- https://www. google.dzlmaps

- Encyclopédie universalise 3.0.

- http://www.expidia.Hongkong.fr
- www.siernen .fr/buildingtecnologies

Plan d'aménagement de la ville nouvelle d'El-Menéaa. Réaliser par EGI§.
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II. 1.4.4. Explication des cas :

1. Cas 1.1 : construction/approüsionnement durable

En proposant cette nouvelle oflie de prestation de service, EQIOM inscrit son

développement dans un scherna d'économie circulaire car la filiale valorise les déchets des

uns pour en faire une ressotrse pour d'autres et pour elle-m&ne, et met à disposition de ses

clients un approvisionnement durable issu de la valorisation de ces mêrnes dechets.

Bien que l'incinération des déchets ne s'inscrive pas dans ce concept, le CO2 et la chaleur qui

est dégagée est réutilisée et s'inscrit dans un fonctionnernent en boucle.

Bénéfice enüronnemental
Les ressources primaires utilisées,
initialemant extraites à la source, sont

substituées à 60% par des ressources
secondaires, ce qui diminue le volume de

ressources naturelles primaires.
Les déchets en fin de vie, ne sont pas

stockés en décharge mais revalorisés en
ressources.

Ç
!-

J

ilr .,] qt ryr
Figure I : schéma d'économie circulaire propose pour Ie

BénéIice économique ' cas l 'l ; source : ADEME'

Nous pourrions qualifier cette démarche de diversification, un processus marketing qui

consiste à lancer de nouveaux produits ou services sur des marchés encore inexplorés par

l'enüeprise. Cette demière ne s'appuie alon plus sur son métier de base et s'efforce d'acquérir

de nouvelles compétences.

Cette diversification permet également de diminuer les coûts de production, de deux
manières.

2. Cas 1.7 : construction/recyclage et valorisation
Veolia Propreté a développé un partenariat avec l.afarge Plâtre pour le recyclage du plâtre.

Veolia propose un «big bag» directement sur le chantier de I'entreprise de construction et, à

!'issu de son remplissage, son enlèvement et son recyclage dans une usine de recyclage de
plâtre. << La traçabilité souhaitée par Lafarge Plâtres depuis la vente des plaques jusqu'à leur
recyclage va perrnettre de développer un modèle performant d'économie circulaire : les

déchets de plâtre collectés sur les chantiers grâce au « big bag » de Veoli4 seront ainsi
réutilisés dans la fabrication de nouvelles plaques de plâtre.»r

La traçabilité est une notion importante à prendre en compte car elle permet de tracer les

déchets dans un processus de recyclage, et sur le long terme la traçabilité des matieres
pourrait nous permettre de passer d'une économie de stock à une economie de flux.2

1 14 Batiactrlco4 [âfarge Plâtres st Veolia Proprsté rnain dans la main pour te recyclage du plâue,
28/03/2012
2 Conférence HEC, Comment l'économie circulaire ouvre de nouvelles opportuniés pour les marques ?,
l8/06/16, Paris.
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décharge du plâtre. De plus, Figure 2 ; schéma I -7 proposer pour l'économie circüaire ,'

I'hydrogàe sulfureux qui aurait pu source : ADEME'

être dégage par le plâtre s'il avait été

non traité et dégradé par des bactéries, est éüté. Ce projet permet de parer à ces menaces

grâce à la recuperation du matériau, pow être recyclé et rernis dans la chaîne de production.

BénéIice économique :
[,a valorisation matiàe est un processus qui vise à valoriser toute matière ou substance

retenue dans un produit, pour l'incorporer dans un autre, excluant toute valorisation

énergétique.

Cette valorisation permet de diminuer les coûts de production de l'entreprise cliente.

3. Cas 1.4 : construction/économie de le fonctionnalité
Un fournisseur de matériel propose une ofte de peinture par mètre carré, et non par pot.

Cette ofte consiste, pour I'entreprise foumisseur, à mettre à disposition de son client

(entrepreneur du bâtiment) une of&e de peinhre qui ne se vend pas au pot ou au litre mais bien

au mètre carré utilisé. Ainsi, le consommateur payera pour la quantité exacte de peinture qu'il

a utilisée.

ce projet s,inscrit dans l'économie circulaire car il permet d'allonger la durée de vie d'un

produit essentiel à la construction du bâtiment (aménagement). En éütant tout gâchis

d'excédent de matière, ce projet s'inscrit dans la théorie du Lean et de la performance

opérationnelle.l

BénéIice environnemental
L'achat de peinture au mèÎre carré permet d'utiliser la quantite de ressource qui correspond

exactement au besofur, en évitant ainsi tout gâchis d'uae éventuelle quantité de peinture non

utilisée, qui secherait ou perdrait sa pigrnentation et serait donc jetee. La duree de vie de la

ressource est donc rallongée. Le volume de déchets issus des restes de peinture non utilisée est

nettement diminué.

Bénéfice économique
Jean-Pierre Baron, directeur de la performance opérationnelle, ou Lean Management, au sein

de BATEG, définit la performance operationnelle comme une méthode de management qui

î
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BénéIice environnemental
Les ressources utilisées pour la

constmction (g1pse) sont déjà

existantes dans le circuit
économique car issues de matériaux

recyclés de la fin de vie du bâtiment

et de la fin de

l'étape << construction ». Il n'y a
donc plus d'extraction à la source

primaire.

Le « big bag » empêche la mise en

1 L'excellence opérationnelle est uno expressiou qü désigne I'execution de la sFatégie d'entreprise lonque celle-
ci est plus cohérente et fiable que la concunEnce.
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vise à « diminuer tout le gaspillage

dans un sYstème de Production >>, en

d'autres termes à « remettre

I'homme au cæur de la Production,

tout en cherchant à diminuer le

gaspillage. en améliorant leur

qualité de tavail et la productiüté

)).

Ce projet de Lean Permet de

diminuer les coûts de production de

I'entreprise qui sous-traite

(constructeur ou réhabilitation). Figure 3 : schéma 1.7 ProPoser Pour l'économie circulaire ;

Figwe 5 : schcrna d'économie circulaire propose par le cas 2.2 ; source
ADEME.

source : ADEME

4. Cas2.2: usage et entretien/éco-conception
Un bâtiment modulaire, qui s'adapte en

fonction du nombre de personnes ou de

I'usage comme le propose I'entreprise

Génius, « fabricant de Maisons Modulaires

& Très Basse Energie » ou le lieu d'espace

de travail « Yard » à NY, qü offre des

grands espaces adaptables en fonction du

nombre de personnes et du besoin de

I'occupant (calme, création) grâce à des

parois coulissantes, entre autres-

BénéIice Enüronnemental
Les espaces comprenant des
modules (lots ou murs)
peuvent être optimisés au
maximum, en
adaptant leur forme et leur
taille à l'usage et au nombre
d'occupants. De ce fait, pour
un usage
different il n'y aura pas de
nouvelle construction, donc de
ressources supplémentaires,
mais bien une modification de
l'existant. Pour les ressources à
l'usage, il y a une optimisation
des ressources, et donc une
con§oûunation par peNonne
réduite.

En adaptâût le bâtiment et ses composaûts, nous avoûs donc moins recours à la démolition à

la « fin du premier usage », ce qui diminue le nombre de déchets potentiels à I'usage et en fin
de cycle.
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Figure 4 : Maison modulaire Génius. Deux pièces

séparees par un rail cenFal ; source : Google image.
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BénéIice Économique
L'optimisation correspond à I'utilisation optimale tl'un produit' en lui donnant les

meilleures conditions dbtilisation, de fonctionnement et de rendement'

Ce projet permet de mutualiser let infru'*"*"t et de les optimiser car l'usage du bâtiment

n,étantpasfrxé'ilpeutêtreadaptéàtouteconfiguration.Celapermetauxpropriétaires
d'utiliser leurs ouwag", ,* J", plug"s horaires ptus importantes et par plusieurs profils

d'uti lisateurs.

premières.
Contrairement à la démolition
classique, destnrctive, la
déconstruction vise la
réutilisation des composants.

Les déchets des édi{ices en fin
de vie, sont réintrodüts dans le
circuit économique et ne

s'accumulent donc pas.

-
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Figure 6 : schéma d'economie circulaire proposé par le cas 3.6 ; source :

ADEME.

Annexes

5. Cas 3.6 : fin de vie/réemploi' réutilisation et réparation

Le projet Matière Sociale propose une ofte de dépose sélective de matériaux de

déconstruction en collectant les déblais sur les chantiers des entreprises de déconsfiuction, ainsi

qu'une vente de matériaux de réemploi, issus de ces premiers matériaux, pour les entreprises

de construction. Avec ce projet, Pierre-Marie Bozec-Claverie a pour objectif de << créer une

filière professionnelle de recuperation et de réernploi des matériaux de bâtimeitt de second

æuwe, cornme les radiateurs, fenêtres, planchers et luminaires, sur l'agglomeration nantaise.

L'objectif est d'amener les professionnels à renover et démolir différemment. ». Apres avoir

collecte les matériaux, le projet propose de les stocker et de les réparer et réhabiliter pour les

remettre << à neuf >>.

Plutôt que d'être démoli, le bâtiment sera déconstruit, c'est à dire que les constituants seront

soigneusement démontés pour viser la Éutilisation de ses composants. Ce projet s'inscrit dans

l'économie circulaire car il créé une boucle de valorisation des déchets, en phase avec

l'objectifde valorisation de 70 % des déchets et réduit l'usage de produits finis neufs,

nécessitant I'entree de nouvelles ressources.

En récupérant les matériaux des bâtiments en fin de vie pour les réutiliser dans de nouveaux

bâtiments ou des bâtiments vétustes, c'est une filiere de recupération en boucle fermée qui se

crêée.

Bénéfïce Enüronnemental :
Au niveau des ressources, ce projet permet De construire une boucle ferrnée

d'approvisionnement entre les chantiers de constructior et ceux de déconstruction. Les
ressources restent dans le circuit, ce qui diminue les flux entrants de matières

*
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Bénéfice Économique :

La boucle fermée peut se caractériser comme un systàne dans lequel il y aurait un minimum

de flux entrants ou sortants de la chaîne mais majoritairement des flux continuels. Dans ce cas,

nous pouvons supposer qu'une majorité des produits finis nécessaire à la construction du

bâtiment, proviendrait de sa déconstruction, issue elle-même de la construction, et ceci

indéfiniment.

Cette boucle fermée pourrait permettre aux entreprises du bâtiment d'étendre leurs marchés.
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ANNEXE 02

Thématique de l'hôtel des

congres

E,t

Définition de quelques

espaces du palais des

\

\
congres
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II. 4. Thématique de I'hôtel des congrès :

II. 4. l. Délïnition de I'hôtel :

Lhôtel est défini comme établissement commercial dtébergement qui ofte des

chambres ou des appartements meublés pour une location joumaliàe, à la semaine et au mois,

il est exploité toute I'année el perrnanence I

4. 2. Types d'hôtel :

On peut distinguer le ÿpe dhôtel en fonction de son site hôtel ubain : se trouve au

centre-ville.
Hôtel en site naturel : il est implante dans des sites naturel (la mer, la montagne).

nombre de chambres, la diversité et la Figure 7 : hell d'entréc ; source : google

qualité des services et équipernents offerts, formes de r,rsc'

propriété, forme de gestion et de

commercialisation, clientèle visée, localisation et taille du projet.

- Le but de ce classement est d'informer le voyageur sur la catégorie et le niveau de qualité et

de confort offert par l'hôtel en fonction du nombre d'étoiles qui lui ont été décemées.

4.4. Composants principaux d'un hôtel :
Activités dhébergements qui la principale actiüté

Trblerü I : les défére[t€. rctivltés d'un hôtel : soürce : rütclrs 201E.

Activité
Activité de consommation, Restauratio salon de thé cafétéria.
Actiüté de loisirs.
Activité de services. Cuisin locaux techni ues.

Activités administratives. Administretions.

I I-ê Robert

v t

Hôtel en siæ semi urbain : i[ se houve en @phérie.
4. 3. Classe d'hôtels :

Les hôtels sont classés en 5 catégories
. hôtel 5 étoiles.
. hôtels de première catégorie 4*.
. hôtels de2ern catégorie 3*.
. hôtels de 3em catégorie 2*.
. hôtel de 4em catégorie 1*.

- Ce classement se fait en fonction du degré de confort,

4. 5. Organisation fonctionnel de l'hôtel

Espace destiné

salle de sporL piscine.
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Figure 8 : orgenigramme foDctionnel ; source : euteurs 2018.
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Figure 9 : orgenigrrmmc fonctionncl I so[rce .ûtcur§ 2018.
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4. 6. Le Programme Qualitatif
4. 6. l. Exigence fonctionnelle

Par la situation et la valeur importante donnée

par le site ; I'hôtel est un hôtel d'affaire et du

tourisme, par sa position par rapport a la mer et la
gare routière, puisque la clientèle visée

est constitué de : hommes d'affaire, repésentant de

corrmerce et de toutes personnes voyageant dans

I'exercice de leurs fonctions. Cette clientèle est

souvent accompagnée par une clientèle de tourisme.
En effet, la qualité de I'hôtel est ressentie a

differentes echelles d'intervention a partir de

l'exterieur (possibilité d'accessibilité) jusqu'au

dernier coin que peut viser le client. Figüre l0 r hôtcl de Burdj Al Ârab ; source :

Google imegc.

4. 6. 2. L'accessibilité
C'est le facteur le plus important pour le bon

fonctionnement de I'hôtel. 11 faut donc lui
assurer I'accessibilité la plus simple, tout en

prenant en considération les différents ÿpes
d'utilisateurs (la clientèle, le personnel, les

foumisseurs) afin d'éviter les conflits entre
eux en prévoyant : differentes accès, point de

contrôle, parking, aires de stationnement.
Figûre I I : L'hôtel de WISTf,N CROWX Cf NTER ;

4. 6.3. Repérage et lisibilité rco.ce : Google lrnege'

L'hôtel doit être reconnu de l'extériew a la prerniàe vue par son gabarit qui doit être

imposant par rapport a son anvironnernent, ce qui permet le reperage de ce demier.

La composition volumétrique et le traitement de façades doivent nous renseigner sur les

différentes activités qü se déroulent à I'intérieu de I'hôtel.

4. 7. Les espaces et leurs caractéristiques
4.7.1. L'eccueil
+L'entrée de I'hôtel : doit être attirante et accueillante.
iIæ hall : I'aspect du hall est ainsi extrêmement

important car il va conditionner l'appréciation du client
pour le reste de I'hôtel. I1 faut donc qu'il ait des

dimensions suffisantes.

Figure 12 : Iïall d'entrée d'hôtel Burdj Al
Areb ; source : Google image.
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4. 7. 2. Les circulations
Elle comprend la circulation verticale et

horizontale, et sont conçues de maniàe

a limiter et a faciliter le déplacement des

clients, du personnel et des objets

(bagage, plats, petit

déjeuners. ..) Aussi les exigences

d'accessibilite des ,,: .

handicapées vont détermin.. iiî
dimensions de circulation, soit

l'ascenseur ou escalier.
Figurc 13 : CoûLrir. d. dirtribudoù ; source : google imrg€.

4.7.3. Chambre
Cette entité représente la clé d'un

hôtel, la chambre offie aux clients les

conditions
nécessaires pour dissiper la fatigue, se

détendre et travailler. Cet espace étant la

raison d'être un hôtel, le client trouvera à

sa disposition un éventail de choix

variant de la chambre simple à la suite.

Flgure 14 ; une cheobrc d'botcl ; source : google imege.

4. 7.4. Animation et détente
Pour assurer I'attractivité et le fonctionnement permanent de l'hôtel, l2mois sur 12 mois,

la polyvalence comme principe fonctionnel s'impose à I'hôtellerie, c'est dans ce sens que

soient programmé des déférentes activités commerciales et de loisir (salle dejeux, gymnase et

boutiques)

Enfm, toutes les salles doivent être facilement repérables à partir du hall d'accueil.

Annexes
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Figurc l5 : suite râldcnticl dE ccltic intein..tioorl d'.lger ; soüce http://wrtw.cic-
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2. 2. L'Auditorium : C'estun
espace destiné à accueillir des congrès,

il se distingue des autres salles par :

Sa superficie.
Son architecture.
Auditorium.
Le mobilier.
Les cabines de traduction

2. 3.1 ,e hall j"=-":':.ï : a'. .:

ungrand esnar.r,ii. ÿ-,-,,;,.-.,",,".,
deux entrées diftêrcntes, iji.ts icsùrÿrlti

aux visiteurs Bt I'autre aux clients, il doil
être éclairé naturellement, en plus des

raccordements électriques,
télephoniques et raccordements d'eaux

dont doivent disposer tous les stands Le
hall d'exposition peut accueillir de deux

à trois personnes par mètre carré.

Prévoir le deux tiers 2/3 (soixante-dix
pour cent, 70%) de la superficie pour les

stands et le un tiers 1/3 (les trente pour
cent qui restent, 30%) pour la circulation.

Flgurc 16 : Accucil, dc cttrtrc itrtcrurtioDcl de§ co[fcrênce
d'dg€r ; Sourrce : hatp://www'cic-rlSer.com/.

Figlrrr l7 : l'ruditorum de ceDtre itrtcrtrrtionel des conference
d'.lgcr ; Soûrrce : httP:/^vww.cic-.Iger.cord.

Flgurc l8 : hrll d'erpo8idotr pdttu de! coDgrà p.rtu ; soùrce :

Eooglc im.8..

2. 4. Les salles de commission et de conférence :

Elles sont conçues pour des activités bien spécifiques, elles ont une capacité d'accueil
differente .Ce sont des espaces complémentaires ar»( congres.

2.S.La salle de réunion :
C'est un espace de différentes capacites destiné à réunir ou à rassembler les hommes

d'affaires des entreprises, ou ces partenaires avec leurs clients.
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III. 2. Défînition des esPaces

2. 1. Accueil :

L'accueil c'est le premier contact entre le

visiteur est l'équip€ment, il prend en charge le

public. C'est un espace d'orientation et

d'information. Des services üennent se

positionner tout autour pour animer I'espace'

Ex : cafeteria ies maPa''

L'accueil mis en éüdencc piu L'üüid,,iagd .i iü

traitement des parois.

L
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Pour une meilleure prestation et confort des usagers' l'espace doit surtout répondre aux

contraintes acoùstiques et visuelles (assurer un ùon éclairage, et une meilleure organisation du

mobilier dans I'esPace).

Figürc l9 : sdle de comDisrioù, cebtrc iDtrrr.dorcl
dc! coDfcretrce d'rlger ; Sourrce : htQ://wrYt.clc-
rlgcr.conr/.

Figure 20 : relle de réunion' centr€ interrationel de§

corferencc d'Jger ; Sourrce : http:rl$ÿ.cic-.lger.corr"'

2.6.Les banquets:
C'est un très grand restaurant, qü peut prendre en charge les congressistes. La qualité de

service est de haut niveau vu l'importance de l'éqüpement.
Cet espace peut assurer des repas pour plus de 300 pemonoes en même temps.

x t

Figùie 2l : lrllê des bsnquek cetrtrc iBternltiond des confcences d'.Iger ; rourct : http://www.cic-rlger-conÿ
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ANNEXE 03

Pro gramme quan titatif du

centre international des

conférences
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Entité Espace Surface m2
Accueil et
information
des publics
:2507m'

Hall d'entrée 390m2
Espace d'accueil et information M0m2
Hall d'exposition 1500m2

Vestiaires/S anitaires 55m2
Infirmerie equipe de 3 lits donc 12
m2*bureau 4m2du
médecin * espace de rangement
de 6m2

25m2

Bibliothèque 500Om'?

Poste de garde 22m2
Poste de surveillance üdéo 30m2

Boutiques ioumaux 30m'
Magasines de commerce 50m2

Restaurant principale Salle de consommation
(1.5m'zlpersonne)

1000m'z

Cuisine (l/3 de la
surface de la salle)

450rll2

Vestiaires et sanitaires
(consommateurs)

50m2

Sanitaire et douche
(personnel)

25m2

Cafeteria Salle de consomrnation 500
Dépôt 245nÿ
Sanitaires 45m2

Salle de
congrès
+
salle
pollwalente
s: 4455m2

Poste de sécurité l5m2
Salle polyvalente : Salle de spectacle 1200

places

Scène 35m2
Arriàe scène 2tm2

Espace de congres Salle des
congres (3000placs)

Scène 100m2

Arrière scène 45m2

Cabine régie technique
son et lumiàe

65mz

Cabines de joumalistes 35m2

3 studios TV+4 studios
radio

140m2

Cabines de traduction 70m2
Dépot instnrments 95m2

Sanitaires 55m2

Accueil spécifique 350m2
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Accueil des
officiels :

1440m2

Salon d'accueil 65m2

Bureau protocole et sécurité 30m2

Poste de surveillance vidéo 30m2

Cafeteia 500m2

Restaurant 500m2
vestiaire/sanitaires 50m2

Affaire:
1558m2

Salles des commissions (06 salles) 576m2

Salles des conférences (06 salles)
Salle de banquet 110m2

2 salles de réunion 180m'?

Salon vip :

530m2
Salon présidentiel 100m2

Salon ministériel 100m2

Salon chef d'état 200m2

Salon protocolaire 100m2

2 salles de réunion 18ûm2

Bibliothèque 50m2

Infirrnerie 50m2

Accueil des
artistes :

990m2

Cafetsia 400m2

[.og pour artiste Responsable artistique 50m2

Artiste solistes 65m2

Chæurs et danseurs 90m2

Fizurant 90m2

Habillage et rnaquillage
musiciens

95tr2

Personnel technique 90m2

Salles des repétitions
(Théâtre, musique, chant,
danse)

Hébergement
3926m'

Hall d'accueil 20tm2
Réception 4tm2
Salon d'accueil 100m2

Conciergerie 23m2
Bagagerie 23m2

Caisse coffre 4Om2

l6 chambres doubles 35m2

12 suites 60-70 m'chacune
3 suites présidentielles

Cafétéria
Infirmerie 33m2

Salle de grnnase 200m2
2 locales pour femme de
ménage

52m2

2 services d'étage 52m2

Restaurant 365m2

Administration
:815m2

Direction
administrative

Planification et
organisation compatibilité

30m2
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445m2

110m2

225m2
100m2



de planification et de
finance:
&str

Services personnel 30m2

Affaire sociales 35m2

Sécurité générale 110m2

Bibliothèque 110m'z

Salles des conférences
(02 salles)

10Om2

Cafeteria 80m2

Salle multimédia 80m2

Salle de prière 35m'
Archive 30m2

Bureau de gestion 25m2

Bureau des

iournalistes
25m2

Délégation (médical,
culturel,
socioéconomiques...)

80m2

Sanitaires 60m2

Unité de coordination
administration:
170m'

Directeur eenéral 35m2

Secrétaire 15m2

Sous-direction de
l'administration
générale

25m2

Salon d'accueil 35m2
Salle de réunion 60m2

Unité
logistique
170m2

Ateliers : Menuiserie, semrrerie, peinture, couleur,
polyvalent

17ûmz

Locaux
techniques
615m2

Climatisation 135m2
Ventilation 100m2
Chaufferie 300m2
Poste électrogène 80m2

Locaux
annexe§
155m2

Service d'entretien 50m2

Service de maintenance 45m2

Tri et depôt temporaire 60m2

Le parking 19057mz
Totale 19057m2

Prévoir 2ÿo/o ile circulation 3811m2
TotaIe 22868.4m2

Tableau 2 : progremme quantitatif détaillé source : traité par les auteurs 201E.
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