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R6sum6

Dans le cadre de notre travail du master architecture et efficience 6nerg6tique, nous nous
sommes intdressdes d mettre en 6vidence la relation entre l'approche urbaine et l'approche
6nerg6tique par I'int6gration de ce dernier dans le processus de la conception urbaine et
architecturale.

Ce travail tentera A traiter le nceud urbain d travers le projet urbain, tout en prenant en
compte l'efficacit6 6nergdtique comme un axe de rdflexion, dans le but de r6duire la
consommation 6nerg6tique, en utilisant la HPE comme un label-phare de cette efficacit6.

A travers l'outil d'analyse urbaine qui est I'approche typo morphologique, et l'outil
d'analyse 6nergdtique qui sont les indicateurs 6nerg6tiques et la conception bioclimatique on a
pu d6terminer I'influence de la g6om6trie, du volume et des dimensions de la forme urbaine sur
la performance dnerg6tique et d la consommation et le confort en cons6quent.

Nous avons v6rifid les r6sultats de notre intervention A mettre l'importance sur un outil
de simulation, qui traitent du rapport entre forme urbaine, climat et 6nergie.

Mots cl6s : traitement d'un nceud urbain, l'efficacit6 dnergdtique, [a Haute Performance
Energetique, conception bioclimatique.



Abstract

As part ofour work on the Master ofArchitechrre and Energy Efficiency, we have focused
on highlighting the relationship between the urban approach and the energy approach by
integrating the latter into the process of urban and architectural design.

This work will attempt to treat the urban node through the urban project, while taking into
account energy efficiency as a focus, with the aim of reducing energy consumption, using the
HPE as a flagship label for this efficiency.

Through the urban analysis tool, which is the typo morphological approach, and the energy
analysis tool, which are the energy indicators and the bioclimatic design, we have been able to
determine the influence of geometry, volume and dimensions. urban form on energy
performance and consumption and comfort accordingly.

We verified the results of our intervention to put the importance on a simulation tool, which
deal with the relationship between urban form, climate and energy.

Key words: urban node processing, energy efficiency, high energy performance,
bioclimatic design.
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I. Chapitre introductif

I.1. Introduction 96n6rale

Les villes que nous connaissons aujourd'hui, tel que la ville de Mdd6a, se sont ddveloppdes

durant des sidcles, mais le 20dme sidcle fut la periode de ddveloppement la plus importante.

Notamment i la suite de la r6volution industrielle dont les cons6quences ont fait perdre d la
ville I'ordre, I'hygidne et la hi6rarchie.

Au cours de ces demidres d6cennies la ville est devenue l'objet d'6tude approfondie oi"r les

d6bats aboutissent d diff6rentes d6finitions selon le domaine auquel elle est confrontie
(architectural, urbanistique, dconomique, social...) ce qui a fait d'elle un laboratoire

d'expdrience dans lequel on trouve que I'architecture ce n'est qu'un 6l6ment ind6pendant avec

une absence totale d'harmonie entre les constructions anciennes et nouvelles.

Avec I'urbanisme modeme la ville fut totalement transform6e ; elle changea d'6chelle et de

ryhme et exerga d la fois un certain nombre de fonctions s6par6es et se trouva domin6e par

I'industrialisation ; ce qui a engendrd une ville fragmentaire et d6structurde.

Le projet urbain est une op6ration qui permet de donner un nouveau souflle aux villes,

notamment les villes historiques tels que la ville de M6dda, qui constitue notre cas d'dtude, afin

de permettre au I'aire d'intervention et ses habitants de respirer, en dessinant une nouvelle
image, plus moderne et plus compdtitive d l'6chelle de la ville, voire i I'Cchelle rdgionale.

On peut affirmer aujourd'hui que Ie projet urbain multifonctionnel dans la ville modeme

garantit non seulement la bonne utilisation de I'espace mais est dgalement l'outil avec lequel iL

est possible d'6tablir des relations entre les diff6rentes pidces urbaines et fonctionnelle s6par6es

: pidces historiques et modemes, les zones construites et les reseaux d'infrastructure et

I'intemrption de leur continuit6.

D'un point de vue pddagogique, l'atelier de master2 permet de finaliser les 6tudes en

architecture par une vision synth6tisante des diffdrentes th6matiques enseigndes durant le

cursus, d savoir la composition architecturale, I'analyse urbaine, l'intdgration au site, le projet

urbain, la conception architecturale, les d6tails de construction. L'objectif pour nous est de

d6velopper des instruments pour remddier la ville. Le projet sera pens6 dans une vision plus

large englobant I'urbain et I'architecture.

Etant dans la vision port6e par notre option u4rchilecture et Elfrcience Energitique, no$e

travail se fixe sur des nouveaux concepts li6s i la performance dnergdtique, d travers des labels

de qualit6, en l'occurrence de la Haute Performance Energ6tique, afin d'exploiter les

potentialitds 6nergdtiques de l'6tage bioclimatique de [a ville de M6d6a.

Le premier r6le d'un bitiment est de prot6ger ses occupants des rigueurs du climat extdrieur

et pour assurer leur bien6tre. Un b6timent confortable assure d ses utilisateurs un climat intdrieur

agrdable et peu d6pendant des conditions extdrieures, notamment m6tdorologiques et

acoustiques.

Les exigences actuelles peuvent Ctre classdes en plusieurs cat6gories, qui interagissent entre

elles : exigences de confort thermique, exigences de qualitd d'air, besoins en 6clairage,

1



I. Chapitre introductif

protection acoustique et exigences en termes de consommation d'dnergie. << Le maintien de

l'dquilibre thermique entre le corps humain e, son envitonnement est I'une des principales

exigences pour la santd, le bien-Ate et le confort t (B. GIVONI)

Dans les climats temperds et froids, la plus grande part de I'dnergie utilis6e par un bAtiment

sert au chauffage. Le flux de chaleur g6n6r6 dans le systdme de chauffage aboutit
in6vitablement i I'ext6rieur par diff6rentes voies plus ou moins directes.

Dans les climats plus chauds, il peut etre n6cessaire d'abaisser la temp6rature intdrieure des

bitiments. Ce refroidissement, et I'assdchement de ['air peut aussi 6tre un grand consommateur

d'inergie.

Cependant, Il faut toutefois insister sur le fait qu'un bon confort n'implique pas

automatiquement une grande consommation d'6nergie. Par une planification intelligente et

int6grie, il est parfaitement possible d'assurer une excellente qualitd d'environnement int6rieur

avec une trds faible consommation d'6nergie.

S'il est bien congu et construit, il peut fournir un confort nettement supdrieur. Un tel batiment

ne surchauffe pas en 6td et profite des gains solaires pendant les pdriodes froides, pour

raccourcir la saison de chauffage.

L'dnergie solaire fait partie de ces nouvelles alternatives. Sa source est gratuite, indpuisable

et peut Ctre utilis6e de bien des manidres.

Parmi les principes fondamentaux qu'ils assurent I'efficacitd 6nerg6tique et qu'ils font partie

de l'architecture traditionnelle on peut citer : prot6gez-vous du soleil en 6t6, cherchez le soleil

en hiver, ventilez naturellement, 6vitez les surfaces sombres, prot6gez-vous des vents

dominants, recherchez I'inertie thermique.l

Ces principes resp€ct6s seront les premiers d contribuer d la construction durable et 6conome

en dnergie.

I tUSES, Les Batiments : efficacitd inergdtique et dnergies renouvelables, FR 1.2 - novembre 2010,

2



I. Chapitre introductif

Aujourd'hui le monde vit une accdl6ration de croissance urbanistique et humaine, ce qui fait
la facture de la consommation 6nerg6tique ne cesse d'augmenter et atteint ces records

maximaux dds le d6but de la vie humaine sur Ia terre.

La consommation d'inergie li6e e l'activiti humaine a un impact trds fort sur
I'environnement (6mission de CO'?, Gaz i effet de serre) et provoque des modifications en

profondeur du climat de la terre. Une prise de conscience, au niveau international, c'est r6alisd

devant la gravitd de la situation. Plusieurs sommets (Rio de Janeiro, Kyoto, etc...) ont tent6
de d6finir des rdgles pour limiter les changements climatiques en cours.

Au d6but de cet III" milldnaire, plus de l0 milliards de tonnes d'6quivalent de p6trole ont 6t6

consomm6es sur la plandte dont 43% de cette dnergie est consommd dans le secteur du b6timent.

L'impact des batiments sur les 6missions de gaz ?r effet de serre et sur I'accdldration du

rdchauffement climatique n'est plus i prouver. La fin des ressources et des 6nergies fossiles est

une certitude.2

Les diffdrents 6tats et instances internationales ont pris des engagements depuis la fin des

ann6es 80 pour r6duire les 6missions de gaz ir effet de serre.

Ces engagements se traduisent dans les faits au niveau de la construction, de I'urbanisme et

de I'amdnagement du territoire par des ddcrets d'application et des lois traitant des

performances 6nerg6tiques des constructions neuves ou r6habilitdes. des modes de

d6placements, et parmi leurs objectifs est de rdduire de 30 %o la consommation d'dnergie des

betiments existants d'ici 2030.

L'dnergie ne doit pas 6tre abordd uniquement en termes de ressource (ipuisable pour

certaines formes), mais aussi du point de vue de son impact sur l'environnement.

Amdliorer la performance 6nerg6tique d'un bitiment est une operation intdressante : meilleur
confort, augmentation de sa valeur patrimoniale, diminution de ses consommations d'6nergie,

de ses 6missions de gaz d effet de serre et de ses rejets polluants.

En Alg6rie, I'apparition de ces engagements au niveau de l'efficacit6 6nerg6tique est venue

tardive et timide. La performance 6nerg6tique du parc de logements et de batiments alg6rien est

nettement moins bonne que celle des pays de l'Union europ6enne pourtant dot6s d'un climat
plus rigoureux. Alors qu'aucune rdglementation thermique ne fixait en Algdrie d'obligations

d'isolation ni de performance des dquipements de chauffage ni de la conception bioclimatique.

Aujourd'hui, La tendance vers la Haute Performance Energ6tique est une obligation pour

plusieurs raisons qui touche des diffdrents secteurs: l'environnement, l'6conomie, le

ddveloppement durable, et m6me pour la soci6t6.

2 Andrd de Herde et AhitrLiebard, Liwe << La maison e zdro dnergie > ddition : Eyrolles - Traitd d'architecture

et d'urbanisme bioclimatique : concevoir, ddifier et amdnager Editions Le Moniteur. 2005.
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La question qui se pose maintenant est bien, commenl pouvons-nous inligrer les

riglemenlalions thermiques et inergitiques d travers notre projel a commenl pouvons-nous
pftvoir une architecture qui peut s'adapter avec le climat local pour la rendre
in erydtiq ue me n t effic ace ?

Dans [e cadre de ce$e prise de conscience, nous visons i travers ce modeste travail d'explorer
la possibilitd de pratiquer [a Haute Performance Energ6tique dans notre projet.

I.3. Pr6sentation du cas d'6tude

Le choix du site d'intervention vient en second lieu aprds avoir choisir la ville dans laquelle
nous allons intervenir, il faut d'abord I'analyser et l'6tudier d travers sa crdation, son histoire et

son dvolution pour pouvoir par la suite choisir le milieu id6al qui convient e notre vision sur le

thdme d'dtude et notre option.

Ce choix du milieu est motiv6 par de plusieurs critdres essentiels (accessibilitd, facilit6
d'occupation et de diveloppement, ressources naturelles, climat. ..etc.)

Le choix de notre site d'intervention est ddfini voir que la ville de M6d6a a atteint ces limites
physiques et ces pdriphdries ne permet plus d'accepter des nouvelles extensions i cause de sa

morphologie accident6e et meme la ville est satur6e et ne possdde plus de poche vide d

urbaniser, alors Ie retour vers le centre-ville est une obligation dans des cas pareils.

Notre site d'intervention est en plein centre du cheflieu de la wilaya de M6dda, e I'intersection

des deux axes importants < le boulevard de l'A.L.N ) et ( la route d'Alger > et qui relient les

ddfdrents types d'dquipements importants. Notre site se situe entre le centre historique de la
ville de Mdd6a et le ddbut de I'extension de ce demier vers I'Est.

Notre site se trouve d c6t6 d'un repdre qui est le neud urbain (rond-point), mais se repdre est

mal exprim6 et mal trait6, alors on vient avec notre projet pour qu'il soit le repdre de notre

paysage urbain sous le thdme du traitement d'un nceud urbain.

I.4. Probl6matique sp6cifique

Mdd6a, comme toute les villes historiques en Algdrie, a v6cu une succession de civilisations
pendant les d6f6rentes 6poques historiques, of chacune d'entre elles a laissd son empreinte, ce

qui a offrit d la ville une richesse historique, culturelle et m6me urbaine, de plus sa richesse

naturelle et paysagdre et sa position strat6gique.

Cependant, [a ville souflre de plusieurs probldmes majews dus d l'inaddquation entre son

d6veloppement urbain et sa qualitd de vie d'une part, et les exigences grandissantes d'une
population croissante d'une autre part, ce qui a caus6 un dtalement urbain en periphdrie.

Ces d6faillances sont clairement remarqudes dans la ville ; La rupture urbaine et fonctionnelle

entre les diffCrentes parties de la ville, l'dtroitesse des voies ce qui a cr66 plusieurs probldmes

de circulation, la mauvaise qualit6 du cadre bAti et I'absence d'harmonie et d'esth6tique, et c'est

le cas de notre aire d'6tude, pou(ant il s'agit d'un ncud trCs important dans la ville, mais jusqu'i
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maintenant il possdde de bdti dans un 6tat vdtuste, et le nceud est mal traiter et manque d'6l6ment
de repere.

Cette mauvaise gestion de la ville en termes d'amdnagement et de fonctionnement, a fait
qu'aujourd'hui I'image de M6dda est loin d'Otre concurrentielle i l'6chelle nationale, ce qui
ndcessite une prise en charge sdrieuse et rapide de ceue ville. C'est pourquoi nous intenogeons
i travers ce modeste travail sur :

Comment peut-on donc envisager une noavelle dynamique fonctionnelle,
harmonieuse, compldmentaire el durable au niveau de l'aire d'dlude ?

De quelle fagon on doit interuenir pour soulager la ville et ces ciloyens et pout
donner une nouvelle image de Mddia ?

I.5. Hypothises

HypothCse l: < Habitat urbain >

On peut engager des habitats urbains ayant pour but de donner une nouvelle image de notre

aire d'intervention et contribuer i offrir plus de logements dans le parc d'habitation.

Hypothise 2 : < projet urbain multifonctionnel >

On peut aussi concevoir un projet urbain visant d harmoniser la relation entre le noyau

historique et les periph6ries, en assurant une continuit6 typo-morphologique, et visant i crder

un p6le multifonctionnel, ponctu6 par des projets structurants, ce qui lui donnera une image de

ville durable.

Hypothise3: ( AmCnagement urbain >

Sinon, nous pouvons engager des am6nagements verts qui visent i amdliorer la qualiti
urbaine au niveau de ce ncud urbain, afin de cr6er une dynamique visant d rdtablir la relation
entre I'homme et son enyironnement.

Vu I'dtat actuel de notre aire d'intervention et la ville en gdn6ral, nous pensons que la
deuxidme hypothdse rdpond mieux A nos objectifs de l'6tude.

I.6. Objectifs

Notre objectif principal de cette 6tude est de concevoir un projet urbain multifonctionnel qui

r6pond au besoin des habitants de la ville et m6me ces visiteurs, tout en essayant de pr6voir des

solutions au maximum de probldmes de notre aire d'intervention ;

r' Une bonne int6gration urbaine de notre projet selon sa position stratigique pour qu'il
devienne un dl6ment de repere pour la ville.

/ Cr6e unejonction typologique entre le centre ancien et les periph6ries de la ville ce qui

va cr6er une articulation urbaine.
/ Amdliorer le cadre bdti, traiter le nceud urbain et assurer son bon fonctionnement.
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r' Introduire la notion de l'efficience inerg6tique et intdger les rdglementations

thermiques dans notre projet pour le rendre performant.

I.7. M6thodologie

Pour avoir les meilleures r6ponses possibles aux questions de notre probl6matique et pour

r6pondre aux objectifs fix6s, nous allons suivre une mithode qui se compose en trois parties

structurant notre travail :

l. Etat de connaissance: C'est la recherche bibliographique concernant les dif{Erentes

d6finitions des approches et des principes ; architectural, bioclimatique, dnerg6tique, urbaine.

2. Cas d'6tude: Un travail consistant des diff6rentes analyses ; territoriale, de la ville et

surtout notre site d'intervention afin de ressortir les potentialit6s bioclimatiques et urbaines qui

vont nous orienter dans la conception architecturale de notre projet, ainsi l'analyse thdmatique

et des exemples.

3. Projet: Un travail de moddlisation de notre projet suivit d'opiration de simulation

portant sur les performances thermiques et 6nerg6tiques, en utilisant le logiciel : ( Ecotect

analysis - version 201 I >.

lire partie :

2eme partie :

Etat de connaissance

D6finition des

concepts

Construction d'un
moddle d'analyse

Approche
climatique

Approche
urbaine

Approche
6nergdtique

Th6matique
6nergdtique

6

I Thdmatique

I urbaine t
Cas d'6tude

Analyse

th6matique
Analyse du contexte

d'intervention
Analyse du site

d'intervention

Analyse
urbaine

Donndes

climatiques
Analyse

territoriale
Environnement

naturel
Environnement

construit
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3eme partie :
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I

Approche
conceptuelle

Approche
6nergdtique

Simulation

programmatique

I Programme

Projet

._l_._l_. ,l ._r_
Programme
qualitatif quanritarif

Concepts

de base

Dossier
graphique
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II.1. D6finition des concepts

II.1.1. Th6matique urbaine

II.1.1,1. Introduction

La ville est une entit6 socio physique dynamique, comparable d un organisme vivant, qui met

en relation des 6l6ments nombreux et vari6s, fonctionnant par un r6seau des relations

complexes, et pour la comprendre, on a besoin d'une lecture diagnostique appuyd aux diverses

m6thodes d'analyse afin d'identifier et 6valuer Ies composants physiques et humaines.

Les 6l6ments de la ville ne sont que Ia matidre premidre de l'image environnemental d

['6chelle de la ville. Pour obtenir une lorme satisfaisante, nous devrons les composer ensemble.

Or, dans le contexte r6el ils agissent ensemble formant des < complexes >, ressenties par

l'observateur comme un tout dont les parties sont interddpendants et relativement fixes dans

leurs relation r6ciproques. Ainsi, ces < complexes > forment une localit6 caractdrise par une

image courante, correspondant d l'dchelle de la zone consid6r6e.

Le paysage urbain est une image fragmentaire de la ville et c'est une crdation du regard, i
partir d'une sensibilit6 donn6e.

Dans ce contexte, le paysage urbain est un espace qui bouge, qui change selon la vitesse

d6finie par les pratiques urbaines. Le mouvement est donc une caractdristique importante du

paysage urbain.

Parler de la matdrialit6 du paysage implique de parler des formes spatiales urbaines qui

composent la totalitd, en s'accommodant ou en se remplagant les unes les autres, dans l'espace

et dans le temps, et parmi les 6l6ments principaux qui composent le paysage urbain on trouve

le nceud urbain qui donne une image mentale pour la ville et mat6rialise Ie fonctionnement
global des diffdrentes parties et marque le ddroulement de la majoritd des mouvements dans la

ville.

II.1.1.2. Les notions ; ncudalit6, Centralit6, Polarit6

A la notion majeure du ncud, il est possible d'associer deux notions qui l'accompagnent

presque toujours, m6me de fagon implicite : le centre et le pdle.

Les trois dimensions de neud, de p6le et de centre se superposent pour crder le fait urbain.

Pourtant, le travail de l'urbaniste consiste, bien souvent, i savoir s'i[ faut superposer nceuds,

p6les et centres, et comment, ou bien les dissocier dans I'espace urbanisd.

Revenant aux d6finitions des trois termes ; les nceuds sont i caractdre dynamique : la densiti
du passage leur permet souvent de devenir des centres d'dchange et de communication. Les

grands nceuds urbains sont des points de repdre dans le tissu de la ville, de ceux qui ont un
caractdre et une orientation reconnaissables. I

I Francis Beaucire, Xavier Desjardins, Cit6s teritoires gouvemance ; Pour une transition vers des territoires
et des sociCtCs durables, ddcembre 2014
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Alors que le centre c'est la dimension polarisante d'un lieu peut se mesurer par une quantite

de flux, la centralit6 repose sur la diversit6 et l'abondance des hommes qui font soci6t6 et celles

des fonctions qui font I'economie.

Le p6le est l'extrdmitd d'un aimant qui attire le p6le oppos6. Par m6taphore, pour la
gdographie et l'6conomie, le p6le est un lieu qui attire et concentre les flux de personnes et de

biens. La pratique du recours au service [e plus proche organise des niveaux de polaritd
hi6rarchisds selon la plus ou moins grande raretd de I'usage des services, qui se traduit elle-
m6me par une hidrarchie de la taille des p6les et de la dimension de leur aire d'influence.

Dans le champ de I'amdnagement op6rationnel, l'id6e selon laquelle ces trois dimensions de
la ville doivent 6tre superposdes, juxtaposdes et m6me intimement m6l6es a pr6sidd d de
nombreux projets urbains, utilisant ce que la composition urbaine, I'espace public,
l'architecture et le patrimoine peuvent apporter d la recherche de l'aftractivit6. Mais ce que
montre l'dvolution spatiale de la ville, c'est aussi [a dissociation de ces fonctions, sous le double
effet de la persistance du zonage et de < l'auto-mobilis6 >> : par exemple, des neuds routiers
disjoints des centres accueillant l'activitd logistique et industrielle, et mCme le tertiaire de

bureau.

La polarisation du nceud urbain n'est d'ailleurs pas sans poser elle-mEme ses propres
probldmes de compatibilit6 entre [a qualit6 de vie des quartiers r6sidentiels et les ambiances
intenses des p6les d'activitd et de transport. Ce sont le dialogue et m€me le d6bat entre ces

tendances divergentes qui animent la conception du projet urbain, ddsormais plongde dans les
pratiques de la concertation.

L'urbanisation trouve son ressort dans le besoin d'interaction. Celle-ci prend des formes trds

diverses. Les gens se rencontrent pour dchanger des biens ou des informations ou pour unir
leurs efforts en vue de rialiser un projet commun. Ce qui fait l'essence de la vie urbaine, c'est

le besoin de communication, le gott d'6changer des informations multiples, diverses et

renouveldes. L'organisation des interactions est donc sous la ddpendance de la portde des

informations. L'dconomie des communications prdcise Ia configuration optimale i donner aux

neuds pour r6duire l'obstacle de la distance entre les diff6rentes parties de la ville.

Pour des raisons d'6conomie et d'efficacit6, c'est donc sur un autre principe qu'il convient

d'organiser le rdseau d'ichange. Si l'on joint chaque partenaire i un lieu central, dotd d'un
commutateur, la liaison est assur6e au moindre coOt. La recherche de I'efficacit6 dans les

communications conduit donc d les organiser autour de points centraux qui sont en meme temps

des neuds de communication et d'6change.2

II.1.1.3. D6finition d'un ncud urbain

Le nceud est un entrecroisement serr6 de fiI. Par m6taphore, dans le tenitoire, un < ncud >>

est un lieu de rencontre entre des lignes appartenant au mCme rdseau ou bien d des rdseaux

diff6rents3. Les ncuds sont hi6rarchis6s : certains n'ont qu'une fonction locale, d'autres ont une
importance nationale ou mondiale (un hub adroportuaire par exemple). La position d'un nceud

2 Francis Beaucire, Xavier Desjardins, Cit6s territoires gouvemance ; Pour une transition vers des territoires
et des sociCt6s durables, ddcembre 2014

3 http ://dictionnaire. revero.neVfrancais-de finitionl no/"C 5o/o93 tdz
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par rapport aux autres nceuds est un dldment d6terminant de son d6veloppement. La ville, parce

qu'elle est un territoire marqud par l'6change, est le plus souvent un territoire ddveloppd d partir

d'un neud de communication, un fait que les gdographes ont exprim6 par la notion de

< situation >.

Le neud urbain est un point stratdgique dans le paysage urbain d'une ville, soit convergence
ou rencontre de plusieurs parcours, le nceud est un lieu de rassemblement et de concentration
de certaines fonctions ou de certains caractdres physiques a

Le naud urbain est g6n6ralement l'endroit de rencontre des voies de circulation of on change

le systdme de transport, il se trouve dans une position centrale p,6ndtrable par l'observateur et i
partir laquelle il s'oriente, c'est-i-dire le nceud est incontoumable dans le fonctionnement de la

ville.5

II.1.1.4. Aspects des ncuds urbains

Selon leurs situations et leurs fonctionnements, on peut trouver les nauds urbains dans

diffdrents aspects qui peuvent otre :

a) Carrefours de voies

Un carrefour routier est au sens propre la zone

comprise d l'int6rieur du prolongement des

bordures de deux ou plusieurs chauss6es qui se

coupent d angle droit ou presque droit. Plus

g6n6ralement il s'agit de la zone dans laquelle des

v6hicules se ddplagant sur des routes diff6rentes

qui se coupent d angle quelconque. peuvent se

rencontrer.

b) Concentrations de certaines activit6s

On peut trouver le nceud urbain comme une

centralit6 d'une activit6 ou une fonction

primordiale et dominante dans son environnement,

et e partir de laquelle s'organisent les autres

6l6ment et fonctions secondaires et tertiaire, dans

le cas de la mosqude dans la m6dina de Ghardaih.
Figure 2 : la mosqu6e de Ghardaia

a Phitippe Panerai avec Marcelle Demorgon et Jean-Charles Depaule. Analyse urbaine.,llditions
ParenthCses, page 30

5 hftps://fr .wikipedia.org/wiki/Kcvin_Lynch

Figure I : l'8rc de triomphe i paris
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c) Grandes places publiques

Le naud urbain peut 6tre une place publique dans

une ville connue, ouverte au passage du public, qui

s'inscrit dans la tradition de I'agora des cit6s

grecques antiques et du forum romain. La place

publique comme synonyme de l'espace public afin
de ddsigner le lieu d'apparition des faits de soci6t6.

II. Chapitre dtat des savoirs

Figure 3 : la place publiqu€ de P6kin

d) Gares ferroviaires

Le naud c'est l'endroit of I'on doit prendre des
d6cisions de direction notamment, mais aussi de
mode de transport car m6me les stations de mdtro
et les gares sont des neuds.

e) Quartier central dans une ville (neud i
un niveau global)

C'est une partie trds importante dans une ville,
qui possdde un ensemble d'activitds dont leurs

influences peuvent dominer un territoire trds large,

Ce naud est marqu6 par le dynamique et la
frdquentation la plus remarquable par rapport d son

environnement comme le quartier d'affaire la

d6fense de paris.

Figure 4 : gare de Kyoto- japon

Figure 5 : quartier d'allaire de paris

f) La ville (ncud au niveau national ou international)

C'est la ville principale d'une r6gion

g6ographique ou d'un pays, c'est un neud
d'importance mondiale, qui est d Ia tdte d'une aire

urbaine importante, par sa grande population et par

ses activit6s 6conomiques et culturelles, permet

d'exercer des fonctions organisationnelles sur

l'ensemble de Ia r6gion qu'elle domine. Elle n'est

pas obligatoirement la capitale du pays,

comme New-York une m6tropole mondiale. 6
Figure 6 : m6tropole de New-York
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II.1.1.5. Traitement d'un neud urbain

II.f .1.5.f . D6finition du traitement d'un ncud urbain

II. Chapitre 6tat des savoirs

Urbain

I

r T
Traitement

I

II.1.1.5,2. D6marches du traitement d'un nceud urbain

Pour rdaliser un traitement r6ussit d'un ncud urbain on doit passer avant tout par les d6marches

suivantes:

a) Am5liorer la connaissance des enjeux du naud

La phase d'analyse est incontoumable. Celle-ci peut 6tre r6alis€e d diffdrentes ichelles via une

diversit6 d'outils d'appr6hension des territoires. Permettant une approche m6lant les

composants du paysage, urbaines 6conomiques et sociales, ces analyses ont pour objectif de

d6finir les enjeux (pr6servation, am6nagement et mise en valeur du nceud) avec les acteurs

locaux.

Ces 616ments de diagrrostic permettent d'alimenter la rdflexion sur les traitements possibles sur

le naud urbain.

b) D6finir les fonctions de I'environnement

Pour am6liorer le naud du c6t6 fonctionnel, il semble indispensable de d6finir spatialement les

fonctions et les vocations de l'environnement ainsi que de d6finir les r6les des interfaces. Cela

n6cessite de mettre en place une riflexion d large 6chelle.

C'est pourquoi les documents de l'urbanisme semblent 6tre les outils les plus appropri6s.

t2

Ce qui appartient i la
ville, dans plusieurs
cot6s :

-fonctionnel
-structurel
-sensoriel

neudUn

Une manidre d'agir
ou de se comporter.
C'est I'acte
de remidiation d'un
probldme donnd.
Aborder un sujet en
particulier

-Point d'assemblage
-Point de jonction
-Point de

C'est la manidre d'agir ou d'intervenir sur un point stratdgique dans une ville afin
d'avoir la capacit6 de le g6rer, 6valuer et animer,
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c) Mat6rialiser un contact ad6quat entre le nceud et son environnement

Un am6nagement adapt6 permet de qualifier le contact entre le nceud et son environnement, le

mat6rialisant par des plantations, des cheminements, en y intdgrant des am6nagements

permettant une coop6ration entre le neud concernd et l'environnement immddiat.

d) Assurer la perm6abilit6 des espaces

Les entitds urbaines possddent, en g6n6ral, leurs propres maillages : ilots, voies, espaces publics,

La frontidre est souvent trds nette et cloisonne chaque espace en limitant les 6changes.

Aujourd'hui, une meilleure ouverture des espaces permet de cr6er des interfaces of les espaces

se m6lent et se coordonnent : des continuit6s urbaines pdndtrent en ville, des ddplacements en

modes doux font le lien entre les espaces.

e) Conforter la multifonctionnalit6 et les 6changes de services

Le nceud urbain peut offrir des services iconomiques, sociaux et culturels en grand nombre, les

neuds urbains proviennent des flux d'6changes de services qui s'opdrent entre eux.

Ces spdcificit6s peuvent €tre cumulatives sur certains espaces et a{firment leur caractdre

multifonctionnel.

Par exemple, l'espace r6cr6atif et de loisirs, par la mise en place de circulations douces, qui

peut 6galement accueillir des zones permettant de rdguler la ville de manidre durable.T

[.1.1.5.3. Vocations du traitement d'un neud urbain

7 Travail personnel
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I /point de repdre

El6ment principal
dominant relatif i
un ensemble de
fonction.

C'est un phdnomdne
de concentration
physique fonctionnel
et sensoriel.

3/ Articulation urbaine

C'est de crder
l'homog6ndit6 entre
les differents tissus et
typologies des

constructions de la
ville.

2/ p6le de centralitd



ILl.1.5.4, Aspects du traitement d'un naud urbain

Les aspects du traitement d'un neud urbain

1- Le cadre bitis

2- Le cadre non bitis

3- Le systdme viaire

-Clarifier les parcours

et les espaces sans

aboutir ir l'exclusion
de certaines catdgories
de personnes.

I - Rdpartitions des

fonctions

2- La logique de

rdpartition

-Assurer un
environnement
moddr6 sans mettre

en danger la
diversification des

, activitds.

II. Chapitre 6tat des savoirs

Aspect sensoriel

1- Les limites

2-Les repdres

3- Les ncruds

4- Les quartiers

5- les voies

-Donner une identit6
au lieu sans ndgliger
la m€moire du lieu
of la monumentalitd
urbaine.

I

[,1.1,5.5. Exemple du traitement d'un ncud urbain I Guangzhou, la Chine

Pour mieux comprendre et assimiler notre thdme du projet on a essayd A travers I'analyse
du l'exemple; parc central d Guangzhou, de faire apparaitre l'importance de pouvoir
approfondir la r6flexion sur le traitement d'un nceud dans le cadre d'un projet urbain.

Fiche techniques

> Projet: parc central
! Architects: Benoy
! Emplacement: Guangzhou, Guangdong, Chine
) Surface : 11000 m,

F D6butdeprojet:2014

! Fin des travaux :2016
> Architecte ex6cutif : Ronald Lu et ses partenaires> Ingdnieur structurel et civil : anUn 6ong Xongj

8 http ://www.archda il y.corn/ 7 g I 6 40 / p arc-central-benoy
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II. Chapitre dtat des savoirs

Presentation du projet

Situde au cceur du nouveau quartier central des affaires de Guangzhou , Parc Central a

introduit une nouvelle typologie dans la ville en plein essor du Delta de la rividre des Perles

; Un ( parc et centre multifonctionnel > qui associe un peu le ddveloppement de ditail au-dessus

et au-dessous du sol dans un projet i plusieurs niveaux. Positionnd dans l'un des principaux

nceuds de circulation de la ville, ce ddveloppement est un ajout incontoumable au paysage

urbain de Guangzhou et combine des strat6gies de conception de d6tail, de transit et de domaine

pubtic.e

Description du projet

D6velopp6 sur le site d'un ancien quartier de Tianhe, la vision du Parc Central 6tait de

contribuer socialement et spatialement d la ville, ainsi qu'i l'6conomie. Situ6 le long de l'axe

vert de la ville, la vision du Parc Central 6tait de constituer le point focal de cette initiative et

de crder un nouveau ( point de repBre > sur ce nceud principal de la ville.

Figure E : l'6tat pr6cadert du neud Figure 9 : l'6tat actuel du neud

Une grande partie du projet a 6t6 placd sous terre pour y parvenir et pr6server

I'environnement au sol. Lesjardins, les passerelles plant6es et les murs vivants cr6ent un espace

vert ondulant qui intdgre non seulement le d6veloppement lui-m6me, mais le paysage urbain

environnant. En fin de compte, le design offre un environnement apaisant et r66quilibr6 dans le

nceud de Tianhe.

Concept architectural

Le Parc Central est un immeuble de faible hauteur, de 24

mdtres de haut avec deux niveaux au-dessus du sol et trois niveaux

sous terre. Etant plus bas que les batiments environnants, la
conception exigeait une d6claration visuelle accrocheuse et

puissante ; Qui augmenterait au ryhme de neud urbain de [a ville.

En s'appuyant sur le symbole de la paix, de I'harmonie et de la

fo(une dans la culture chinoise, I'architecture fait r6f6rence au <

double poisson >> sous la forme d'une structure en acier

monocoque. Les deux bdtiments courent autour desjardins centraux

et sont reli6s par un pont pi6tonnier d une extr6mit6. Les toits
Figure l0: la fluiditd dans

la corception

e http://www.archdaily.corrl 7 9 I 640 I parc-central-benoy
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monocoques sont soutenus par des colonnes en forme d'arbre sous lesquelles se trouvent une

s6rie de jardins qui 6tendent l'6l6ment de paysage dans le bAtiment.

Int6rieurs dynamiques

L'6quipe de design d'int6rieur de Benoy a
6galement introduit la g6om6trie de I'architecture,

avec des formules de plafond de plafond fluide et

une menuiserie ininterrompue le long des bords de

vide. Les gros atriums ponctuent le voyage de

d6tail et dessinent de la lumidre dans les arcades.

Une palette de couleurs neutres de pierre blanche

et reconstitu6e cr6e un fond naturel pour [e centre

commercial, mettant e I'exposition ses locataires

et leurs marchandises d un maximum d'effet.
Figure ll : vue i I'int6rieur du projet

Efficacit6 6nerg6tique du projet

Sur le plan durable, la performance dnergitique et environnementale de Parc Central est

dgalement am6[ior6e grdce i I'ajout d'un systdme de collecte d'eau pluviale et de fagades en

verre d faible E et d'un toit EFTE.

Objectif de ltraitement du neud

La conception du projet permet au ncud de fonctionner
comme un espace de rassemblement multidimensionnel avec
une accessibilit6 pratique au-dessus, au-dessous et au niveau
du sol.

Le rdsultat est un d6veloppement de I1000 m'z qui est
congu autour d'un enyironnement de parc ouvert. En formant
le ceur du paysage, avec ses differents niveaux et formes de

verdure, a crei un lieu de socialisation, de repos et de ddtente

; Un < lieu de respiration > dans le centre-ville. 10

Figure l2 : plan de masse

ILl.2. Th6matique 6nerg6tique

II.1.2,1. L'Effrcacit6 6nerg6tique
L'efficacitd dnerg6tique s'appuie gendralement sur I'optimisation des consommations, qui

passe par [a recherche de la moindre intensitd 6nergdtique, une ( utilisation rationnelle de

l'dnergie >, des processus et outils plus efficaces.

L'efficacit6 dnergdtiques ou efficience dnergdtiques ddsigne l'dtat de fonctionnement d'un
systdme pour lequel [a consommation d'dnergie est minimisde pour un service rendu identique.

Le volet dconomies d'dnergie cherche d rdduire les gaspillages et les consommations inutiles.

C'est donc aussi un 6ldment important de la performance environnementale, et meme dans

certains cas l'dconomie d'dnergie peut m6me amdliorer [a qualit6 de service.

r0 http://www.archdaily.com/? 9 I 640 / parc-central-benoy
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II. Chapitre 6tat des savoirs

Le secteur du batiment est le premier consommateur d'6nergie dans le monde. Il repr6sente
environ 40oZ de l'6nergie globale consomm6e et plus de 35% des dmissions de CO2 dans le
Monde, Ce secteur pourrait bien 6tre le seul qui offre des possibilitds de progrds suffisamment
fortes pour r6pondre aux engagements de rdduction des 6missions de gaz i effet de serre. Agir
efficacement pour rdduire de manidre sensible [a consommation 6nerg6tique impose une
identification des facteurs de gaspillage, afin de les maitriser ?r l'avenir.

De nombreuses 6tudes et experiences ont montr6 que la diminution des consommations
6nerg6tiques des bAtiments passe par une conception architecturale prenant en compte la
compacitd du bAtiment, la gestion des apports solaires passifs et une isolation ef{icace de
l'enveloppe et bien d'autres astuces qui mdnent i la performance 6nergdtique.

Ces possibilit6s de progrds sont actuellement mieux identifi6es qu'au cours des anndes
pass6es, les bdtiments peuvent utiliser plusieurs sources d'6nergie, dont les dnergies
renouvelables.ll

II.1.2.2. RCglementation thermique

Pour rdduire durablement les d6penses 6nergdtiques, le Grenelle de l'Environnement ddfinit
un programme de rdduction des consommations 6nerg6tiques des bdtiments.

La r6glementation thermique est un ensemble des rdgles d appliquer dans le domaine de la

construction pour ddfinir la performance dnergitique des bitiments.

La premidre 16glementation en Europe, imposant une performance 6nerg6tique minimale des

constructions neuves, la Rdglementation Thermique < RT >, date de 1975 et est cons6cutive au

premier choc pdtrolier. Les normes sont actualis6es tous les 5 ans environ

La nouvelle r6glementation thermique RT 2012 a 6td mise en place. Elle s'applique aur
constructions neuves, aux extensions et aux suril6vations de bAtiments existants.

A partir de 2001, l'Algirie, a mis en place une strat6gie nationale de maitrise de l'6nergie

adapt6e i un contexte d'dconomie de march6. La mise en application de la loi 99.09 relative d

la maitrise de ['6nergie dans le secteur du bdtiment s'est concrdtis6e par la promulgation le 24

avril 2000 d'un ddcret exdcutif n'2000-90 portant 16glementation thermique dans les bitiments
neufs. Celle-ci a pour objectif d'inffoduire l'efficacit6 6nerg6tique dans les bdtiments neufs i
usage d'habitation et autres et dans les parties de constructions rdalis6es comme extension des

batiments existants.

Cett€ r6glementation dont la flrnalitd est le renforcement de la performance 6nergdtique

globale du bdtiment, laisse ainsi de larges possibilit6s aux concepteurs et aux maitres d'ouvrage

de choisir entre les performances thermiques globales du bdtiment aussi bien dans le choix des

mat6riaux que la conception du cadre b6ti.

La mise en application de cette r6glementation permettra d'aprds les estimations de

sp,dcialistes de r6duire les besoins calorifiques de nouveaux logements de l'ordre de 40% pour

les besoins en chauffage et en climatisation. Cependant, sa mise en application effective

rr rr L'efficacitd dnergitique dans le secteur rdsidentiel - une analyse des politiques des pays du Sud et de

I'Est de la M6diterrande. Carole-Anne S6nit (Sciences Po, Iddri) 2007.
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n6cessitera notamment, sa vulgarisation auprds des bureaux d'6tudes, des architectes et des

promoteurs d travers notamment des joum6es techniques dddi6es d cet effet.

II. 1.2.3. Labels d'eflicacit6

Le label est une marque spdciale congue par une organisation publique ou priv6e (syndicat

professionnel, organisme parapublic, ministdre, association...) pour identifier et pour garantir

soit l'origine d'un produit soiVet un niveau de qualit6. Un label 6nerg6tique r6pond bien

6videmment d cette ddfinition. Aprds obtention, une construction est donc certifide avoir au

minimum un certain niveau de performances en fonction du label et du type de b6timent. Par

exemple, acqu6rir un logement labellis6 FIPE ou BBC, c'est bdndficier d'un grand confort, 6t6

comme hiver... et d'une facture d'dnergie minimale.

La premidre d6marche d'6valuation des performances 6nergdtiques d'un bAtiment remonte

aux ann6es 1980. C'est en Angleterre que le BREEAM a vu le jour, sous forme d'une simple

check List. Ce n'est qu'en 1989 que ce r6ferentiel est devenu une certification. BREEAM a 6td

adapt6 par la suite en Australie (Green Star) et aux Elats-Unis (LEED). En paralldle i ces

avanc6es du monde anglo-saxon, la France s'occupait 6galement du sujet avec les prdmices de

la certification HQE. Dds lors, le message de la n6cessit6 d'un langage commun et d'une

m6thodologie claire dtait lancd. Dans un contexte diflicile oir les architectes et ing6nieurs ne

communiquaient pas, cela a < r6ussi i transformer le march6 >.

Les principaux labels -notamment europ6ens- sont les suivants :

Consommation en
6nergie primaire

maximum
(kwh/m2l8r)

Usages concern6s Autres exigences
Informstions /
Org.risme(s)
certificsteur(s)

R6f6rence:
RT 2005

80 e 250
kWh./m2lan*

Chauffage, ECS,
refioidissement,

ventilation,
dclairage

Confon d'ete et
gardes fous :

isolation, ponts
thermiques, ...

www,logement.gouy.fi
et t'\,!'r,!',.rt-batiment.fr

HPE 2OO5 RT2005 -10 %

Chauffage, ECS,
refroidissement.

ventilation,
Cclairage

Confort d'6td et
gardes fous :

isolation, ponts
thermiques, ...

PROMOTELEC : label
performance. -
CEQUAMI :

certification NF maison
individuelle-
CERQUAL :

certifi cation Habitat et
EnYiron nement

(individuels groupds)
Plus d'infos sur ;

wwweffnergie .org
(label BBC)

THPE 2OO5 RT2005 -20 %

Chauffage, ECS,
refioidissement.

ventilation,
iclairage

Confort d'6td et
gardes fous :

isolation, ponts
thermiques, ...

HPE EnR
2005

RT2005 -t0 %

Chauffage, ECS,
refroidissement,

ventilation,
dclairage

Utilisation des EnR
(biomasse ou r6seau

de chaleur)

Chauffage, ECS,
refroidissement.

ventilation,
6clairage

Utilisation des EnR
(solaire thermique et

photovoltaique,
eoliennes, PAC)

BBC -
EIfinergie@

50 kWVm2/an
modul€ selon

l'altitude et la zone
climatique (40 d 75

kWh/m2lan)

Chauflage, ECS,
rcfroidissement,

ventilation,
6clairage

Permdabilitd A l'air
S 0,6 m3/ (h.m2)

sous 4 Pa

l8

I
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II. Chapitre dtat des savoirs

Tableau 01 : Tableau comparatif des r6glementations et labels dans le cas d'une
construction neuve.12

a nodube selon lu zone cltruttque, l oltit&le .t le type de chouffage

ECS : Eau Chaude Sanibne

Nous remarquons donc l'existence d'une varidtd de labels qui contribuent d dans le cadre
r6duction de [a consommation d'dnergie cette r6duction est souvent associde i d'autres cibles
dcologiques pond6r6es par rapport a leur importance, du point de vue du certificateur.

En ce qui suit, nous allons nous focaliser sur I'un de ces labels, en I'occurrence la HPE, afin
d'approfondir I'itat de connaissarce de ce label. Son choix est motivd par le seuil de

consommation 6nerg6tique affich6e par celui-ci, et qui reste en bonne position par rapport aux
autres, et qui semble r6pondre d nos objectifs, et nos critires de faisabilitd requis pour le

contexte alg6riens.

II.1.2.4. HPE

Le label Haute Performance Energdtique est un label de l'efficacit6 dnergdtique d'un
bdtiment. I[ est obtenu aprds comparaison de la performance 6nerg6tique du bitiment et de ses

6quipements avec la performance dnergdtique de r6f6rence, calcul6e d I'aide d'un logiciel de

calcul 169lementaire.

Le niveau de HPE conceme les constructions dont les consommations inergdtiques

conventionnelles sont au moins inf6rieures de l0 oZ d la consommation de r6f6rence.

Le but d'un label HPE est de prouver et valoriser les performances 6nergdtiques des

batiments et dquipements en construction ou en rdnovation. Ils attestent de performances

toujours supdrieures ir la r6glementation thermique. Les constructions concern6es devront

6galement utiliser des 6nergies renouvelables comme la biomasse ou pompe d chaleur.ls

La consommation de rdfdrence selon RT2005 est 165 kWh/m'zlan.

Avec un label HPE :

12 CAt E de Loire-Atlantique - novemb.e 2010 - Rdglementation thermique et labels

rr Khecharem (2009), p08.

Minergie@
statrdsrd

38 kWll/m2lan Chauffage, ECS,
ventilation

Aeration douce
(rdcup€ration de

chaleur)

Prestataire (filiale de

l'association Prioritaire)
Plus d'infos sur :

www.minergie.frMinergie@-P
30 kWl/m2lan dont

l5 kWh.i m2lan
pour le chauffage

Chauffage, ECS,
ventilation

Utilisation des EnR
PemrCabilitd d l'air
S 0,6V4 sous5oPa

Triples vitrages
Electlomdnagers
classe A Adration

douce

PassivHaus

120 kwh/n /an et
42 kWhlm2/zt en
inergie finale dont
l5 kWh./m2lan pour

le chauffage

Chauffage, ECS,
refroidissement,

ventilation,
dclairage

6lectromdnager

Permdabilitd d l'air
< 0,6V,h sous5oPa

Suppression des
ponts thermiques
Triples virages

Maison passive France
Plus d'infos sw :

www. lamaisonpassive.fr

t9



II. Chapitre dtat des savoirs

r On peut disposer d'un outil de valorisation des performances dnergdtiques dans le
bitiment.

. Assurer que l'immeuble possdde une enveloppe et des 6quipements permettant de

limiter les ddperditions 6nerg6tiques et les consommations d'inergie.
. Progresser sur les qualit6s associ6es li6es d I'environnement, au confort et d la sant6,

permettant une am6lioration des performances globales environnementales du bAtiment.

II.1.2.5. Confort thermique

Le confort thermique pourrait se d6finir comme un sentiment de bien-6tre vis-i-vis d'un
environnement thermique. Cet 6tat de satisfaction peut Ctr€ ressenti en toute circonstance : chez

soi, au bureau ou i I'ext6rieur, en fonction des 6changes thermiques s'effectuant entre le corps

et son environnement. A la maison, [e confort thermique est g6n6ralement atteint en ddpit des

temp6ratures ext6rieures d6favorables. Il s'agit donc d'avoir suffisamment chaud en hiver et

d'6tre suffisamment au frais en 616, malgrd le climat extdrieur. Le confort thermique d6pend

6galement de la sensibilit6 de notre corps, selon I'activit6 mende. Ainsi, la plage de temperatures

id6ale n'est pas la m€me au repos, au travail ou en pleine activit6 sportive, Le confort thermique
peut encore d6pendre des courants d'air, de I'humidit6 relative et de la perception subjective
(6tat de sant6, Age, fdbrilit6, contexte social).

II.1.2.5.1. Paramitre du confort thermique

Parmi les paramdtres essentiels du confort thermique on trouve :

a) La temp6rature ambiante

C'est le premier critdre qui vient i l'esprit, qui m6me s'il est d6terminant, n'est pas le seul. Pour

obtenir un confort thermique satisfaisant, il faut paramdtrer une temp6rature de consigne

suffisante. On a l'habitude de dire que la tempdrature ambiante de confort se situe entre l9oC

et 20oC. Attention i ne pas surchauffer car passer de 20'C d 2loC entraine une

surconsommation d'6nergie d'environ 7%o. La nuit et en p6riode d'inoccupation, cette

tempdrature pourra €tre abaiss6e de2 d3oC grAce d la rdgulation du chauffage.

b) La temp6rature des parois

La temperature des parois a une grande influence sur Ia temp6rature ressentie. Pour calculer

simplement la tempdrature ressentie, il faut faire la moyenne entre la temp6rature des parois et

la temp6rature ambiante. Par exemple, pour une tempdrature d'ambiance de 20"C et la
temp€rature de paroi de l6'C : la tempdrature ressentie sera de l SoC

Pour une m6me temp6rature de consigne, Ie confort thermique sera insuffisant dans le cas I et

satisfaisant dans le cas 2. Pour augmenter la temperature des parois, il convient d'isoler

correctement son logement en limitant Ie plus possible les ponts thermiques. Il faut 6galement

mettre en place des vitrages performants dont la pose aura dt6 soign6e.

c) L'humidit6 relative de I'air
Un taux d'humiditd situd entre 40o/o et 60Yo permet un bon confort thermique. Avec un taux

d'humidit6 dlev6, on aura tendance a augnent6 la temp6rature de consigne (surconsommation
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II. Chapitre dtat des savoirs

d'6nergie). A I'inverse, on aura tendance d diminuer la tempdrature de consigne dans un
environnement plus sec (maisons RT 2012 notamment) mais il n'est pas recommand6 de

descendre en dessous de 40%. Pour rdguler au mieux l'humiditd, il est n6cessaire de metffe en

place une ventilation m6canique contr6l6e.

d) Les mouvements d'air
Les mouvements d'air accentuent les 6changes de chaleur par convection. Par exemple, quand

la m6t6o affiche une temp6rature r6elle de 0oC, la temp6rature ressentie peut etre de -7oC sous

I'effet du vent. L'homme pergoit les mouvements d'air d partir d'une vitesse de 0.2mls (0,7

km,ih). Pour dviter ces flux d'air, on peut mettre en place une ventilation m6canique qui assure

une vitesse de l'air assez l'aible. Cette vitesse est plus difficile i g6rer dans le cas d'une
ventilation naturelle. Le choix du chauffage est dgalement important (les convecteurs renforcent
les mouvements d'air), de m€me qu'une bonne 6tanch6it6 d l'air du bitiment, en particulier au

niveau des ouvrants.

e) La production de la chaleur
Dans le cas d'un chauffage par convection, I'air en mouvement est utilis6 pour transfdrer la
chaleur du systdme de chauffage vers les occupants. De fait, l'air chaud remonte et l'air froid
reste au niveau du sol. En cons6quence, il se cr6e une stratification de l'air (plus chaud en haut

qu'en bas) qui provoque un inconfort thermique (froid aux pieds). De plus, le chauffage par

convection tend ir assdcher l'air, ce qui peut Ctre ddsagr6able. Aussi, les convecteurs peuvent

accentuer la sensation de courant d'air qui proyoque de I'inconfort et oblige d chauffer plus.

Enfin, ces 6l6ments de chauffage sont trds chauds (autour de 90'C sur le corps de chauffe), ce

qui peut poser des probldmes de sdcuritd chez les enfants. Les < convecteurs )) ou < grilles pains

) ou autres ( soufflants >> sont donc d 6viter notamment quand les volumes d chauffer sont

importantes.

f) La distribution de la chaleur
Une bonne homog6n6itd de la tempdrature entre les pidces am6liore [e confort thermique. Cette

harmonie est plus facile d atteindre lorsqu'i[ y a plusieurs dmetteurs de chaleur (des radiateurs

dans chaque pidce). Dans le cas d'un unique point chaud, comme un po6le d granul6s, les

tempdratures sont moins homogdnes. De ce fait, il faut limiter la surface chauff6e par ces

systdmes. A titre d'exemple, la R6glementation Thermique 20l2limite l'usage d'un po6le d

granulds i une surface de 100m'?afin d'obtenir une r6gulation correcte des tempdratures.

g) L'occupant

En fonction de sa sensibilit6, de son activitd et de sa tenue, l'occupant va dgalement avoir une

influence sur le confort thermique. Plus l'occupant a une activit6 physique soutenue et plus il
est habi116 chaudement, plus la temp6rature de consigne pourra €tre 6levde. Portez des pulls en

hiver est donc un bon moyen de faire des 6conomies d'dnergie. La sensibilit6 de chacun est

6galement d prendre en compte. L'dge est une variable importante de ce ressenti (ieunes enfants

et seniors notamment).
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IL2. Construction d'un modile d'analvse

II.2.l. Approche urbaine

Des approches, propres au monde des objets et espaces construits, ont 6t6 d6velopp6s et ne

cessent d'6voluer ; Elles offrent les outils les plus appropri6s pour I'analyse des espaces et objets
construits. Et parmi les approches les plus utilisdes on compte; approche fonctionnaliste,
approche culturaliste, approche anthropologique, approche typo-morphologique, cette dernidre

va Ctre notre outil d'analyse de ce qui suit de notre travail.

IL2. l. l. Approche Typo-morphologique

La lecture typo morphologique permet la compr6hension des processus de formation et

de transformation des 6tablissements humains, afin de pouvoir intervenir sur ces derniers.

Elle permet 6galement de faire ressortir les caract6ristiques formelles d'un tissu urbain,

d'un organisme urbain ou territorid, et d'en identifier les dldments et composants. De m€me

qu'elle permet d'en d6finir les m6canismes et lois qui gdrent leurs relations, i travers une

restitution synchronique et diachronique de leur processus d'dvolutionla.

On peut tirer de l'observation des milieux bdtis existants un savoir objectif susceptible de

guider les ddcisions dans le processus d'6laboration du projet.

L'analyse typo morphologique est nde suite d I'apparition de l'dcole italienne
Muratorienne, en r6f6rence d l'ouvrage de Saverio Muratori publi6 en 1959 et qui porte sur la
forme de la ville et elle sera rdintroduite en France elle va s'int6ressd aux typologies des

dldments, coarticulation de l'espace urbain et rep6rage et lisibilit6. Donc l'6cole morphologique
s'appuyant sur la m6thode d'analyse de CANNIGIA qui 6tait l'6ldve de Muratori.

On I'appelle l'analyse typo morphologique encore l'approche typologique, elle a
tendance i se constituer en une discipline scientifique nouvelle : la morphologie urbaine ou
science des formes urbaines qui met en valeur le rapport i l'histoire de la ville et du projet.

II.2.1.2. Objectifs de I'approche

o Redonner i [a vitle son identit6 d travers la coh6rence de deux 6chelles d'intervention
celle de la morphologie urbaine et celle de la typologie de bdti.

o Connaitre les structures physiques et spatiales, des milieux b6tis.
o Comprendre le processus de formation et de transformation des structures du milieu bdti

i l'6chelle des bdtiments, des tissus urbains, des organismes urbains et territoriaux puis
d'6tudier comment les d6fdrentes 6l6ments composant la ville se constitu6s et

transform6s, comment.
o Savoir caractdriser les structures formelles d'un tissu urbain, d'un organisme urbain ou

temitorial.
r Savoir reconstituer d partir de la forme existante les mutations successives d'un tissu ou

d'un organisme urbain.

ra Composition Architecturale er T)?ologie de Bari, C. CANIGGIA et G.L. MAFrEI, traduit de l'Italien par Piene

LAROCHELLE, couverture.
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II.2.1.3. Actions d'urbanisme dans un projet urbain

Le projet urbain propose plusieurs actions d'interventions ou solutions aux probldmes de
la ville en gdn6rale et des centres villes en particulier, parmi lesquelles on peut citer : rdnovation
urbain, am6nagement urbain, r6aminagement urbain, rdhabilitation urbaine, rdorganisation
urbaine, restructuration urbaine, renouvellement urbain.

IL2.1.3. l. R6novation urbaine

C'est une opdration physique qui ne doit pas changer le caractdre principal du quartier.
Elle est relative i une intervention profonde sur le tissu urbain. Elle peut comporter la
destruction d'immeubles v6tustes.

La r6novation urbaine est une op6ration qui comprend :

. L'acquisition de l'ensemble des bdtiments et des terrains compris dans le p6rimdtre i
r6nover

o Les d6molitions et la mise en 6tat du sol.
. La cession des tenains aux constructeurs.
o La r6installation temporaire ou ddfinitive des occupants.

II.2.2. Approche 6nerg6tique

II.2.2.1 Introduction

L'approche 6nerg6tique, tentera de d6finir des outils opdratoires, basds essentiellement sur

des indicateurs. Dans cette partie, nous allons essayer de d6finir la notion d'indicateur de

manidre gdndrale, tout en mettant en valeur les indicateurs 6nerg6tiques, afin de mieux

comprendre leur logique de construction th6orique et usage pratique, dans [e but de caract6riser

le rapport entre forme bAtie et consommation d'dnergie.

11.2.2.2. lndicateu rs 6nerg6tiques :

Un indicateur est une grandeur sp6cifique observable et mesurable qui peut servir d montrer

les changements obtenus ou les progrds accomplis par un programme en vue de la r6alisation

d'un effet specifique.

Il existe plusieurs types d'indicateurs d6pend de plusieurs champs d'application et lier par la
suite aux plusieurs domaines, dans notre option en se base sur les indicateurs 6nerg6tiques.

Il faut retenir au moins un indicateur par effet. Un indicateur doit 6tre capable de faire

apparaitre des seuils permettant de d6crire prdcis6ment une situation, ce qui revient i porter un
jugement : bon, mauvais, d6veloppe, pauvre, riche, etc. Le changement mesurd par I'indicateur

doit repr6senter les progrds escomptds du programme.

NIKOLOPOULOU, M. & al. (2004) a d6fini la morphologie urbaine comme 6tant la forme

tridimensionnelle d'un groupe de bitiments ainsi que les espaces qu'il crde.

L'utilisation d'une gamme d'indicateurs de forme permet de faire des liens avec les

performances 6nerg6tiques du batiment, par exemple : I'influence de l'ensoleillement et le vent,

sur la g6omdtrie des bAtiments.

Parmi les indicateurs 6nerg6tiques, nous allons nous baser, i titre indicatif et non exclusif,

sur un certain nombre d'indicateurs directement li6s d la morphologie urbaine, parce qu'il s'agit

du champ d'intervention direct de I'architecte et de l'urbaniste. Nous avons donc opti pour:
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La compacitd, La porosit6, Le volume passif, Le prospect (Ratio WL), Le facteur de vue de

ciel, L'ilot de chaleur urbaine, L'admittance solaire.

a) Compacit6 :

La compacit6 d'un bitiment ou le coefficient de

forme (Cf) est ddfini comme le rapport entre la
surface de d6perdition de l'enveloppe extdrieure et

le volume habitable (m'?lm3). Il indique le degrd

d'exposition du bdtiment aux conditions

climatiques ambiantes. Plus la surface de

d6perditions est grande, plus les pertes de chaleur

augmentent, [e batiment est plus dconome en

inergie quand Ie coefficient de forme prend des

valeurs plus 6lev6es (chauffer le m6me volume

mais avec moins de surfaces de ddperditions).15

Compaclta e aJp
{ f,

i14'iitiil
c,--L

Figure 13 : l'impact de la forme, la taille et le
mode de contrct sur la comprcitd

La compacitd volumdtrique est le rapport des surfaces d'enveloppe sur les volumes. Cf= A/V
Elle est ddcomposable en le produit d'un facteur de forme et d'un facteur de taille.r6

b) Porosit6 urbaine:

STEEMERS, K. A & STEANE, M.A (2004) soulignent que la porosit6 urbaine fait r6f6rence
au volume total d'air des creux urbains et leurs rapports avec le volume de la canopde urbaine.

La porositi d'un quartier urbain est traduite par le rapport des volumes utiles ouverts d

l'ensemble des volumes du tissu urbain consid6r6, d'aprds ADOLPHE, L (2001). Il est dvalue
en pourcentage et peut varier selon la nature du tissu urbain. Dans le cas d'un tissu ancien, la
porosit6 est trds faible. Elle est inferieure d 70o/o, alors que dans les quartiers urbains rdcents,
elle est plus dlev6e et peut ddpasser les 35%.

Une manidre trds particulidre a 6t6 mise au point pour 6valuer cet indicateur en raison de son
aspect tridimensionnel. ll fallait dans un premier temps mod6liser la forme tridimensionnelle
des batiments de chaque perimdtre de calcul, et ensuite celui de sa canopde urbaine. La
soustraction de ces deux volumes permet de d6finir le volume d'air des espaces creux urbains
(privds et publics). Ainsi, la porosit6 urbaine exprime Ie rapport entre le volume d'air des

espaces creux urbains et le volume d'air de la canop6e urbaine.

Le calcul de la porosit6 urbaine est donn6 par la formule suivante d'aprds ADOLPHE :

Li : La longueur de l'espace ouvert
'rtti : Le rayon hydraulique de l'espace ouvert
Vj : Le volume moyen de l'espace b6ti

Vi : Le volume moyen d'un espace ouvert

i : Le volume moyen d'un espace ouvert i Le rhi
est calculi en utilisant I'€quation i rh lrh/l+h (m)

15 Habiter demain, < Compacitd d'un batiment ), http://*,\xw.formation-construform.be/files/FlctlE-8-
ComoxiP/oC3o/o A92.o df , 23 juin 20 1 6.

16 Boukarta. S, cours < Maitrise de l'dnergie en architecture et en urbanisme >,2014-2015, {0.

f,/1^ - Lo,,u*r t' rLt L,ar-ffi
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c) Prospect (Ratio H/L):

Le ratio FVL comme 6tant I'unit6 structurelle de
base d'une entitd urbaine. Un choix judicieux de ce
rapport permet de contr6ler I'assemblage des
bAtiments. Pour d6crire une entitd urbaine.

OKE, T.R. (1987) d6finit le prospect comme
dtant le rapport de la hauteur moyenne des

bitiments d'une rue par sa largeur. Le prospect
moyen permet simplement de caract6riser
I'ensoleillement et la lumidre disponible et des
effets d'ombrage au sein d'un tissu hdtdrogdne
donn6. Le calcul du prospect est donn6 par la
formule suivante :

P"r: H^/L^l/]

L'ilot de chaleur urbain se caractdrise par
I'observation de tempdrature de l'air plus dlev6e

dans une zone urbaine (centre urbain chaud) que

dans son environnement imm6diat (periph6rie

rurale plus froide).

Il s'agit d'une observation de tempdratures

6lev6es en milieu urbain par rapport A celles

mesurdes dans les espaces ruraux environnants.
L'effet d'ilot de chaleur est alors d6fini comme

l'6l6vation de temp6rature localis6e en milieu
urbain par rapport aux zones rurales voisines'

II. Chapitre 6tat des savoirs

:.^I,' ..I'.

.t' ..r" ' ,I. I. I

Pa : Hm,/Lm

Hm : Hauteu, moyenne de l'espace

Lm : la plus petitc largeur de l'espace

I

D* s*,*b;-**r
tr *nrt , C6*!, atu a. Or* ,x trd{tri't td

Figure 15 : Esquisse d'un profil d'ilot de
cheleur urbain

D'aprds GIVONI (1998), le rapport entre la hauteur moyenne de l'espace et sa plus petite
largeur permet d'6valuer la plus petite distance entre fagades susceptibles d'6tre exposd ou non
aux rayonnements solaires. Il permet ainsi de quantifier le rapport entre les surfaces verticales
et horizontales pouvant etre impliqu6es dans les 6changes 6nerg6tiques.

D'aprds SANTAMOURIS, M. (2001), le ratio IVL peut modifier l'dcoulement initial du
vent. Les fagades peuvent canaliser le vent, le freiner et entrainer des mouvements
tourbillonnaires au pied des constructions. l7

d) Ilot de chaleur urbain

Tu-r ; diffirence de T' entre I'wbain et rural

H= (Ht + H2) 12

Sky : Facteur de vue du Ciel

17 lt'rn"a gELGHln. Mahfoud SEDDIKI' l,lr H. MESKINE. Mme S RIACT{E KERNIF' Mme S' Dtf' Memoire de fin d'dtude'

Effic&itd energdtique drns le projet urbain des zones littorales, 2016, page : 26

Figure l4 : Prolil de la circulation de I'air e[
trctiotr du rspport de la hauteur moyelne

la rue et sr largeur d'sprCs SANTAMOURIS,
I!t

A (Tu-r)= 7.s4+ 3.94|n (H/W).

A (Tu-r)= 15.27-13.88 YskY
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Le facteur de vue du ciel est un paramdtre sans
dimension qui correspond ir l'angle solide sous
lequel le ciel est vu d'un certain point. I[ d6pend du
rapport gdom6trique des surfaces et varie en

fonction de dimensions urbaines (hauteurs des

constructions, distance entre les fagades). l8

!
l

1

H,

I0l

r.- w---------------d
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Figure l7 : Zone Dassive

Figure l6 : Repr6sentatiotr du facteur de Vue
dlt ciel dans une rne canyon d6crite p&r sa

largeur W et les hauteurs des batiments
I'encadrant (Hl et H2) T.R, OKE. (l9EE)

e) Admittance solaire

L'admittance solaire compare quant e elle l'6quivalente paroi Sud i la surface habitable, ce
qui permet de prendre en compte [a profondeur du bAtiment et la possibilit6 rdelle de faire
b6n6ficier l'intdrieur de l'dnergie dont profitent les parois.

Cet indicateur est 6valu6 d partir des caractdristiques simplifides de captation solaire de

chaque paroi ext6rieure. L'admittance solaire est calcul6e par l'6quation suivante :

fAn*Cn+ fAe*Ce+ lAs+ lAo*Co
A-S =

:An+ = tAe+ = :As+ :Ao

Cn, Ce, Co sont des coefficients d'admittance solaire obtenus des tableaux prisent6s (voir
annexe). Ce coefficient reprdsente le rapport de r6ceptivitd des fagades, nord, est et ouest avec
les fagades sud (la r6f6rence).re

f) Volume passif

C'est le volume thiorique qui, dtalt proche de [a
fagade (des ouvertures) peut bdndficier d'un
6clairage et d'une a6ration naturels (passifs), ce qui
rdduirait sa consommation d'dnergie par rapport au

volume qui se trouve loin de la fagade. Ce volume
conespond d 2 fois la hauteur sous-plafond.

VP:2h

L€ rapport zone non passive consomme deux
fois plus qu'une zone passive. Le volume passif
repr6sente un potentiel important d'dconomie
d'6nergie.2o

Le volume passifpeut binificier d'un dclairage et d'une ventilation naturelle, plus les

fenCtres sont assez grandes et plus la ventilation naturelle et l'dclairage sont facilit6s du coup
consommation r6duite des 6nergies actives.

r8 National Congress on Energy and Spatial Planning, Scale Hierarchy Urban Typologies and Energy, 2001.

re Boukarta. S, cours < Alalyse de l'ensoleillement )), 2014.2015,p51.

20 Boukarta. S, cours < Maitrise de l'dnergie en architecture et en urbanisme >,2014.2015, p39.

F
=y'

zone - 2h
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La valeur num6rique du volume passifest donn6e par la formule suivante :

VP = VlArt
Vl = Vt - V Vp: volume passif Vt: yolume de batiment

Synthise :

Les indicateurs ont pour but de traiter les relations entre la forme du b6ti (gdom6trie du plan de

masse), son mode d'occupation (disposition des bdtiments sur le plan de masse), et son

environnement (le milieu urbain extdrieur) par rapport au confort humains.

Nous verrons que la particularit6 des indicateurs est que, non seulement, nous cherchons A

reprdsenter une < r6alit6 >, mais que nous cherchons 6galement d repr6senter un concept, et

donc pas forcdment une r6alit6 physique, mat6rielle. Nous cherchons i traduire sous la forme
de chiffres, de mots et de graphes parfois.

II.2.3. Approche climatique

Aprds des premidres approches qui ont concemd tout ce qui est urbanistique et

6nerg6tique, cette approche dite < climatique ) tente de d6terminer les conditions
climatologiques et mdt6orologiques inhdrentes d notre zone d'intervention, afin de mieux
comprendre l'ensemble de ses 6l6ments susceptibles d'influencer le rapport entre forme bAti et

consommation d' 6nergie.

II.2.3.1. Notion de I'architecture et climat

Le mot ( climat > vient du grec < klima > (inclinaison), en r6f6rence i I'inclinaison de
I'axe de la Terre qui fait que le climat varie en fonction de la latitude.

Le climat est l'ensemble des conditions m6t6orologiques (temp6rature, pr6cipitations,
iclairement, pression atmosph6rique, vent) qui caractdrisent l'atmosphdre en un lieu donn6.2l

De tous temps, l'homme a essayd de tirer parti du climat pour gagner du confort et
6conomiser l'6nergie dans son habitation. Aujourd'hui, des rdgles d'adaptation ir
I'environnement, i I'architecture et aux climats permettent d'allier une tradition milldnaire et des

techniques de pointe.

De nosjours, les exigences du confort augmentent et se multiplient de plus en plus et les
concepteus semblent avoir ndglig6 la fonction d'adapter le bdtiment au climat et la maitrise de

l'environnement int6rieur et extdrieur. Ils ont confid le soin d la technologie de cr6er un
environnement artificiel.

En considdrant l'architecture dans une recherche d'intelligence, celle-ci doit crder elle-
m6me, par son enveloppe (forme, mat6riaux, rdpartition des ouvertures) et s€s structures
int6rieures, un microclimat confortable. L'architecture doit Ctre 6tudi6e en fonction du climat.

Aujourd'hui, il faut r6organiser la relation entre I'architecture et son milieu, sous ['angle
de la double responsabilit6 : par rapport au milieu actuel et par rapport i celui des g6n6rations
futures. En d'autres termes, on doit adapter le bdtiment au climat et au mode de vie des futurs
habitants, Car un mauvais choix peut co0ter trds cher d long terme sur le plan 6nerg6tique.

2r Jean Pailleux, ( Le climat en question ), http://www.climal-en-questions.fr/reponse/fonationnement-
clima/meteorologie-climatologie-par-jean-pailleux, 26 juin 20 I 6.
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II.2.3.2. Facteu rs de climat

Les donndes climatiques sont g6n6ralement disponibles sous forme de moyennes
mensuelles. On peut €galement obtenir des valeurs horaires. L'interaction de chacune de ces

donn6es avec le bAtiment est trds diff6rente et seulement une petite partie de ces informations
sont n6cessaires i l'architecte.22

a) Temp6rature

La temp6rature de I'air extdrieur est de
premidre importance. La durde de I'hiver y est

dtroitement li6e. De sa valeur moyenne ddpend
I'importance de I'isolation thermique. En fonction
de ses valeurs extr€mes, hivernales ou estivales, on
dimensionnera le chauffage et le rafraichissement,
naturel ou non.23

b) Ensoleillement

L'ensoleillement est caractdris6 par la
traiectoire du soleil et la durde d'ensoleillement.
Les conditions gdom6triques du systdme azimut y
et sa hauteur angulaire a (voir figure 27).

L'azimut est I'angle horizontal form6 par un
plan vertical passant par le soleil et le plan m6ridien
du point d'observ'ation. Par convention, on donne
au sud la valeur z6ro.

La hauteur angulaire du soleil est l'angle que

fait la direction du soleil avec le plan de l'horizon.

Le diagramme en projection cylindrique
(fig.28) permet de rep6rer la position du soleil par
son azimut (axe horizontal) et sa hauteur angulaire
(axe vertical). Les courbes rouges repr6sentent la

course solaire en un lieu donnd pour des dates

d6termin6es (g6n6ralement le l5 du moins) et pour
une piriode de six moins. Les courbes en pointill6s
reprdsentent le lieu des dquihoraires.2a

Figure l8 : carte repr6sente les tempdratures
moyennes de I'sir sur terre.

s
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Fiqure 219: Coordonn6es solaires

.-.ra
a\

'/r
\\XX

It

,Ra-ECTGS DU Sdfr

Figure 20 : Courbes solaires en projection
cvlindrique (43oN).

22 Oflice fdddral des questions conjoncturclles, Architecture climatique dquilibr6, 1996, pl2

'?r 
Benhalilou.K, 2008, pl7.

24 Alain Lidbard et Andrd De Herde, Traitd D'architectule Et D'urbanisme Bioclimatiques, 2004, pl2.
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c) Vents

Le vent est un ddplacement d'air,
essentiellement horizontal, d'une zone de haute
pression (masse d'air froid) vers une zone de basse
pression (masse d'air chaud). Les diff6rences de

tempdrature entre les masses d'air rdsultent de
l'action du soleil. Le r6gime des vents en un lieu
est repr6sent6 par une rose des vents, qui exprime
la distribution statique des vents suivant leur
direction. Par ddfinition, la direction d'un vent
correspond d son origine.

d) Pr6cipitations

Les pr6cipitations sont d'une importance secondaire. On s'en protdgera en hiver comme
en it6. La description de leur utilisation, par exemple pour l'arrosage, les WC ou les nettoyages
ne fait pas partie de notre travail.

e) Hygrom6trie

Dans la phase de concept, l'humidit6 relative i peu d'importance, surtout sous nos
climats, L'humidit6 reprisente la quantiti de vapeur d'eau continue dans I'abnosphdre ; cette
quantitd est le rdsultat de l'6vaporation des surfaces des oc6ans, des surfaces humides, de la
v6g6tation et des petites masses d'eau.25

II.2.3.1 Conception bioclimatique

II.2.3.1,1. D6finition de la conception bioclimatique

. Bio : se focalise sur la vie quotidienne -le bioryhme -des utilisateurs du bdtiment.

. Climatique : le bdtiment doit €tre congu en harmonie avec son environnement. Ce type
de construction icologique est congu pour ceux qui souhaitent vivre en osmose avec
leur environnement.26

La conception bioclimatique est une discipline de l'architecture, I'art et le savoir-faire de

tirer [e meilleur parti des conditions d'un site et de son environnement, pour une architecture
naturellement la plus confortable pour ses utilisateurs.

Elle permet de r6duire les besoins inergitiques, maintenir des temperatures agrdables,
contr6ler I'humidit6 et de favoriser l'6clairage naturel. Cette discipline est notamment utilis6e
pour la construction d'un bitiment haute performance 6nergdtique (HPE).

Dans la conception d'une architecture dite bioclimatique, les conditions du site et de

l'environnement (le climat et le microclimat, la gdographie et la morphologie) ont une place
priponddrante dans l'6tude et [a rdalisation du projet d'architecture qui y est pr6vu. Une 6tude

approfondie du site et de son environnement permet d'adapter le projet d'architecture aux
caract6ristiques et particularit6s propres au lieu d'implantation.2T

25 Office feddral des questions conjoncturelles, Architecture climatique iquilibr6, 1996, p12

26 http//t.wikipedia.org/wiki/Bioclimatique.

27 hftps://fr.wikipedia.org/wiki/Architeaure_bioclimatique.
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a) Analyser ltenvironnement :

Avant m6me les premidres esquisses. une

analyse environnementale du site
d'implantation du projet est indispensable.
.Il faut prendre en compte le tenain,
l'environnement proche et le microclimat
(soleil, vent, v6g6tation). Et d6terminer si des
constructions proches peuvent faire de
I'ombre d certaines heures. 28

b) Implantation et orientation :

L'objectif est de rdcupdrer au maximum les
appo(s solaires passifs en hiver et de les
rdduire en dtd pour respecter le confort d'616.

-La bonne rdgle : le maximum de fendtres
sera orientd au Sud.
-Au Nord, limiter les ouvertures afin de
minimiser les d6perditions thermiques du
bAtiment.

-Mieux vaut dviter les expositions directes
est et ouest qui suivent la courbe du soleil qui
occasionne le plus souvent des < surchauffes

11,2.3.1.2 Etapes de la conception bioclimatique

II. Chapitre dtat des savoirs

Figure 22 : imphrtatior tient compte du relief, des
vents locaux, et I'ensoleillement, etc.

s

()

Figure 23 : implantation et orientation de beti.

c) La forme architecturale :

La conception d'un bAtiment bioclimatique
ob6it d quelques figures impos6es :

. Les formes : la compacit6 et la longueur des

bitiments (plus longs que larges) permettent
d'exposer un maximum de pidces de vie d

I'ensoleillement et de limiter les d6perditions
thermiques.

. Le semi-enterrement des maisons : inertie Figure 24 : la forme 6clat6e/compacte.

thermique de la tene et protection des vents dominants.

. Les surfaces vitr6es : apport solaire pour l'6clairement, effet de sene (solaire passif. 30

28 BENABDI Mustaph." AYACIIE Oussam4 Mme. BENKAHOUL, Mme. AZZI, MCmoLe de Fin d'Etude,
HABITAT BIOCLIMATIQUE, 2016, page : I I

2e ADEME, Agence de I'eau Rhin-Meuse, guide dcoconstruction, F6wier 2006, PDF.

r0 httpsy'/fr .wikipedia.org/wiki/Architecture_bioclimatique.
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d) La distribution int6rieure :

Le zonage d'un habitat permet d'adapter des
ambiances thermiques appropri6es d
l'occupation et I'utilisation des divers
espaces.

Espaces tampon Ayant moins besoin de
Chauffage et de lumidre.
Objectif : Creer une isolation suppl6mentaire
par rapport i l'espace de vie au sud.
Pidces < d vivre > Ayant besoin de Confort
(disposition au Sud de grandes Surfaces
vitrdes.
Objectif : Un Ensoleillement et une
luminance limitant l'usage de l'dclairage et
chauffage artificiel.

II. Chapitre dtat des savoirs

Figure 25 : distribution des espaces int6rieurs.

e) L'isolation :

L'isolation thermique est un compldment
primordial au bon fonctionnement d'un
habitat. Le principe de I'isolation est de

poser, avec des matdriaux ayant un pouvoir

conducteur le plus faible possible, une

barridre entre l'ext6rieur et I'int6rieur entre le

chaud et le froid.
L'isolation est toujours l'investissement le

moins co0teux pour 6conomiser l'6nergie

lout en maximisant son confort, 6t6 comme

hiver.
-En hiver : elle ralentit la fuite de [a chaleur

du logement vers I'ext6rieur.

I B6n6ficier de l'6clairage naturel :

. Laisser largement entrer la lumidre du jour
pour favoriser L'dclairage naturel, en veillant
aux risques d'dblouissement ou de surchauffe.

Le rayonnement solaire apporte
naturellement 6clairage et chaleur.
. Une maison bioclimatique doit 6tre congue
pour profiter de ces deux ressources.

. L'enveloppe du bitiment et son orientation
jouent des 16les pr6ponddrants. 32

Toits
30* Ventilation
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Sol 1391

Ponts th.rm iquea

!t
Figure 26 : perte de chaleur d'une maison

individuelle non isol6e.

-En 6t6 : au contraire, elle rafraichit l'habitat en limitant les apports de chaleur.ll

*

r
Figure 27: Eclrirage traturel,

l' ruSES, Les Batiments ; efficacitd inerg6tique et dnergies renouvelables, FR 1.2 - novembre 2010,
page : l0

I ADEME, Agence de l'eau Rhin-Meuse, guide icoconstruction, Fdvrier 2006, PDF.
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II. Chapitre 6tat des savoirs

II.2.3.1.3. Les formes de I'architecture bioclimatique:
F L'architecture bioclimatique passive

L'architecture bioclimatique passive permet de r6duire la consommation d'6nergie des maisons

et peut 6tre obtenue par des m6thodes puis des techniques simples utilisant un moddle de

construction approprids (architecture bioclimatique) et des systCmes 6nerg6tiques efficaces tels

que les systCmes solaire passifs.

L'architecture passive consiste en l'am6nagement des espaces c'est-A-dire une ingdnieuse

disposition des espaces Intdrieur afin de profiter de l'apport solaire (6nergie solaire) pendant la
joumde et aussi le choix controvers6 des matdriaux de construction.

1. En hiver :
/ Capter l'6nergie :

L'orientation de la maison est trds importante car la bonne maitrise des apports solaires peut

repr6senter un gain gratuit de 15 d 20 o/o de besoins d'dnergie (r6duction de la consommation)

La fagade sud doit s'ouvrir d l'ext6rieur par de larges surfaces vitr6es. 33

Le nord est la partie la plus froide. Il faudra am6nager des espaces tampons au nord afin de

r6duire l'impact du froid, de minimiser les ddperditions thermiques du bdtiment et contribuer

aux 6conomies d'6nergies et au confort des occupants. La salle de bains, le garage, la buanderie,

les escaliers, le cellier, les couloirs, etc. sont des pidces peu utilis6es et i faible temp6rature :

elles constituent des zones tampons iddales.3a

frt

nIE

tt+
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,
+t

Figure 28 : Captage du soleil.

l3 http://wwv.toutsurlisolatiotr.com/Votre-projet{e-A-a-ZlL-isolation-dansJe-neuf4r4aison-ecologique-maison-
BBC/Conception-bioclimatique

T4IUSES, L€s Bafiments : efficacitd energctique et inergies rcnouvelables, FR 1.2 - novembre 2010, page :37.

32

\
:

",

\
f

\!

\



/ Stocker et restituer l'6nergie capt6e :

Le stockage de l'dnergie se fait grace aux
mat6riaux de constnrctions d forte inertie
thermique.
L'inertie thermique et la capacitd d'un corps
i stocker de la chaleur. Elle est caract6ris6e
par la capacit6 thermique. Ce comportement
des mat6riaux est un principe fondamental
pour la conception bioclimatique. Elle
contribue au confort de l'habitation en
att6nuants les variations des pointes de

temp6rature.
En hiver une forte inertie permet
d'emmagasiner [a chaleur de la joum6e due

t F
C.pter eConserver

Stoakei

II. Chapitre dtat des savoirs

Figure 30 i protectio[ solaire et ventilstion natrrelle.

Figure 29 : Stockage et restitution de l'6nergie.

aux apports solaires puis de la restituer plus tard dans la joum6e lorsque la temp6rature
extdrieure commence d chuter.3s

2. En 6t6 :

Pour obtenir un confort thermique
satisfaisant en 6tC, il faut se prot6ger des

apports solaires trop importants et minimiser
les surchauffes. Il ne faut pas que les

dispositions prises pour le confort d'hiver
deviennent une source d'inconfort en 616.

- Evitd trop de surfaces vitr6es d l'est car la
lumidre est difficile d maitriser le matin en
raison des rayons rasants du soleil.

- Trop de surfaces vitr6es i I'ouest
engendrent des surchauffes.

- Des masques et des protections solaires sont indispensables.

Ces derniers augnentent le pouvoir isolant des fendtres et conff6lent l'6blouissement, ils
peuvent 6tre : fixes : porches, auvents, avancde de toiture...etc. Amovibles : stores, persiennes
- La v6g6tation d feuilles caduques foumit des zones d'ombrage et forme un dcran face au vent.

- Favoriser la ventilation naturelle en installons des entr6es d'air face au vent dominant et des

Extracteurs en hauteur.

- Rafraichir l'air par des solutions naturelles telles que les plans d'eaux. 36

3t ADEME, Agence de l'eau Rlin-Meuse, guide dcoconstruction, Fev er 2006, PDF.

36 IUSES. tes Betiments : emcacitd inergetique et inergies renouvelables, FR I.2 - novembre 2010, page 3l
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II. Chapitre dtat des savoirs

Synthise :

Figure 3l : syntbase de l'architecture passive.

) L'architecture bioclimatique active :

L'dnergie solaire active est obtenue par la conversion des rayonnements solaire en chaleur ou
en 6lectdcit6 $ace d des capteurs solaire ou des modules photovoltaiques.

R6cupdre l'6nergie solaire pour chauffer I'eau.

Fonctionnement : Lorsque l'6nergie a 6t6 capt6e, la chaleur
est transportde grdce i un circuit fermd ou l'eau,
accompagnde d'antigel accumule la chaleur. Le liquide
transmet ensuite sa chaleur au ballon de stockage quand elle
le traverse. Puis le liquide, refroidi repart vers le capteur ou
il est d nouveau chauffd, si l'ensoleillement est insuffisant,
une chaudidre d'appoint prend le relai pour chauffer le
ballon de stockage. 37

a) Panneau solaire thermique :

Figure 32 : panneru solaire
thermique.

b) Panneau solaire photovoltailque :

Rdcupdre l'6nergie solaire pour la
transformer en 6lectricitd
Fonctionnement : Ces panneaux sont
compos6s des cellules qui captent la lumidre
du soleil.

Sous I'effet de cette lumidre, le
silicium, un matdriau conducteur contenu
dans chaque cellule du panneau, libere des
6lectrons pour cr6er un courant 6lectrique
continu. Un ondulateur transforme le courant
continu ainsi obtenu en courant alternatif.

Figure 33 : panneau solaire photovoltsique.

37 IUSES, Les Batiments : efficacitd dnergdtique et dnergies renouvelables, FR 1.2 - novembre 2010, page 66
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II. Chapitre dtat des savoirs

c) Pompe i chaleur :
Il s'agit d'un dispositif thermodynamique qui
pr6ldve la chaleur pr6sente dans un milieu
naturel (l'air, l'eau, la terre) pour la transfdrer
vers un autre (par exemple dans un logement
pour le chauffer).
Le systdme de pompe d chaleur fonctionne en
fait comme un r6frig6rateur (mais i l'inverse,
la chaleur est transfdr6e de I'int6rieur du
r6frig6rateur vers I'extdrieur). En gdothermie,
le terme de pompe i chaleur (PAC) est
surtout utilis6 pour d6signer des systdmes de
chauffage domestique.

Une pompe i chaleur g6othermique
peut fonctionner uniquement dans un sens
pour produire du froid (climatiseur froid seul) ou du chaud (pompe d chaleur solaire) ou bien
dans les deux sens (pomp€ i chaleur r6versible qui produit du frais en 6td et de la chaleur en
nlverr.--

d) Ventilation simple flux :

C'est I'un des deux lypes de la ventilation
mdcanique contr6l6e (VMC)

L'air neuf pdndtre dans le logement par des

entrdes d'air auto rdglables situ6es
gdn6ralement au-dessus des fendtres des
pidces principales (chambres, s6jour). L'air
vici6 est extrait dans la cuisine, la salle de
bains et les WC par des bouches reli6es au
groupe de ventilation avec des conduits
souples. La mise en ceuvre de conduits rigides
favorise l'6coulement de l'air et diminue les

pertes de charge. 3e

e) Ventilation double flux :

Le systdme permet d'inspirer de l'air propre
et d'extraire ['air vicid par des dispositifs
micaniques et cr6ant ainsi un circuit limitant
l'entr6e de poussidres volatiles extdrieures.
Elle pr6sente un avantage consid6rable
puisqu'elle possdde un 6changeur thermique,
L'air entrant est ainsi prdchauffd via
['dchangeur thermique par I'air extrait.

La consommation d'dnergies sur le
poste chauffage p€ut Ctre r6duite
consid6rablement. Les gdlles d'extraction se

situent dans les pidces techniques et les grilles d'insufflation sont placdes dans les pidces

38 L'ARCtrrEcruR-E ECoLoGIeIlE, uE Diveloppemenr durable. PDF, http://www.fi chier-
pdf .f 20l 21 1 0 l 24/ architecture-ecologique/architecture-ecologique.pdf

re ADEME, Agence de I'eau Rhin-Meuse, guide dcoconstruction, Fdwier 2006, PDF.

Figure 34 : pompe i chaleur sol-sol.

Figure 35 : Ventilation simple flux.

Figure 36 : Ventilation double flux.
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II. Chapitre dtat des savoirs

principales. Adaptd aux rinovations importantes, ce systdme prdsente l'avantage d'associer un
dispositif d'un puits canadien.

f) Puits canadien :

S'il existe de nombreuses solutions
6cologiques pour produire de la chaleur, les
solutions alternatives d la climatisation sont
peu nombreuses. Le puits canadien est I'une
d'elle, la plus facilement transposable sur
l'habitat individuel. Il s'agit d'un systdme dit
gdothermique qui utilise I'dnergie prdsente
dans le sol d proximit6 de sa surface pour
chauffer ou refroidir I'air neufde ventilation
des b6timents en s'appuyant sur le constat
suivant : la temp6rature de I'air extdrieur peut
yarier tout au long de l'ann6e alors que la
tempdrature du sol i quelques mdtres de
profondeur reste plus stable, entre 5 et l5'C
en moyenne suivant les saisons.
Le principe du puits canadien : est de faire circuler l'air neuf de ventilation dans un conduit
enten6 grAce i un ventilateur, avant de I'insuffler dans le bitiment.
En hiver :
L'air se rdchauffe au cours d son parcours souterrain, les besoins de chauffage li6s au

renouvellement d'air des locaux sont alors r6duits et [e maintien hors gel du batiment peut Ctre

assuri,
En 6t6 :

L'air extdrieru profite de la lraicheur du sol pour se refroidir et arriver dans le bdtiment durant
Iajourn6e d une temp6rature moddrde.

g) Recup6ration des eaux pluviales :

Mettre en place des systCmes permettant de
rdcupdrer et de stocker l'eau de pluie qui une
source simple et gratuite pour alimenter les

WC, Ies machines d laver les systdmes
d'arrosage, etc.ao

Figure 38 : rdcup6ratior des esux de pluies.

SynthCse :

La conception bioclimatique permet de retrouver les principes des constructions qui ont
des tendances A I'autonomie, L'efficacit6 de tous ces concepts (passifs, actifs) permet de

proposer des bitiments exemplaires en termes d'architecture, de confort, d'efficacitd
6nerg6tique et environnementale, et ld est l'enjeu de la conception bioclimatique.

ao Livre << La maison d z6ro dnergie > 6dition : Eyrolles - Traitd d'architectue et d'urbanisme
bioclimatique : concevoir, 6difier et am6nager. Andrd de Herde et Alainliebard. Editions Le Moriteur. 2005

-
Fisure 37 : Duits canadien.
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III. Chapitre analyique

III.1. Introduction

Nous considdrons la rdalit6 physique des dtablissements humains comme une succession de

structures ir des 6chelles qui se suivent et s'imbriquent les uns dans les autres. La lecture de ces

structures et leur succession differentes 6chelles ainsi que la compr6hension des lois et relations
qui les lient, nous permettent de comprendre cette succession allant sur le territoire, la ville, le
site d'intervention, Ie projet.

L'intdgration du projet ne peut s€ faire que par cette composition globale et l'analyse de ces

diff6rentes 6chelles.

III.2. Pr6sentation du contexte d'intervention

III.2.l. Situation geographique

a) i l'6chelle nationale :

La wilaya de M6d6a est situde Au Nord de L'Algdrie, d 85

km au SUD de La capitale d'Alger. Elle s'6tend sur une

superficie de 8866 Km'!et est composde de 64 commune et 13

dairas, elle d6limite par :

o Au Nord la willaya de Blida.

. A I'Est la willaya de Bouira et M'sila.

o A l'Ouest la willaya de Ain Defla et Tissimsilt.

o Au Sud la willaya de Djelfa et Tiaret.

b) i l'6chelle r6gionale:

La commune de M6dda est le chef-lieu de la willaya de

M6d6a, situer au Nord de cette demidre dtendu sur une surface

de 64km'zdont 55% sont des terres agricoles. La commune de

M6d6a est d6limitde par :

o Au Nord par Temezguida et Hamdania.

o Au Sud par Tizi El Mehdi.

. A I'Est par Ouzera.

o A I'Ouest par Draa El Samar.

III.2.2, Accessibilit6 i la ville

L'accessibilitd de la ville de Mdd6a se fait par :

o La RN0l qui rend la ville un nceud de communication

entre le Nord et le Sud.

o La RNl8 reliant M6dda avec I'autoroute Est Ouest en

deux points : Khemis Miliana et Bouira.
o Le chemin de wilaya no 08 qui joint I'autoroute Est

Ouest i Boumadfaa (CW08).

o Le chemin de wilaya n' 23 de M6d6a vers Ben chicao

(cw23).

+

Figure 39 : carte reprdscDte la
situation de Ia wilaya de Med6a

I l'6chelle nationale.

Figure 40 : carte repr6setrte ls
situation de la commune de
M€d6a i l'6chelle r6gionale.

Figure 4l : PriDcipsux axes
relisnt M&6o et ses limites

administratives
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IIL Chapitre analytique

III.3. Analyse du contexte d'intervention.
III.3.1. Analyse territoriale.

L'dchelle que nous avons 6tudide d'abord est celle du territoire. C'est i partir de ld que les
structures morphologiques naturelles et artificielles vont etre lus et reconnus comme matrice
des structures suivantes.

Cette lecture vise la compr6hension des raisons de I'implantation de la ville d'ALGER dans
ce site, ces raisons nous les retrouvons dans la structuration territoriale antdrieure l6gu6e avec
la nature m6me du site, avec l'orographie et l'hydrographie.

< Afin de comprendre la ville aujourd'hui, allons au-deli, avec ordre en commencant par la
comprihension des raisons d'implantation de la ville dans ce site, il convienl d'euaminer ceci
d plus grande dchelle qui est le territoire >. g, caniggia.

III.3.1.1. Geomorphologie du territoire

Mdd6a, issue de I'ancienne willaya de ( Tittri >, elle est situie en plein zone montagneuse sur

un plateau ins6r6e entre El Atlas El Boulaidi et le massifde Berouaghia, et a une distance directe

de 40km de la m6diterran6e.

Le territoire de M6d6a n'est pas tout e fait plat, ces terrains sont trds accidentds car il est

constitud de plusieurs collines. Le noyau de la ville se trouve au pied du Djebel Nador a une

altitude varie entre 900 et I100m. le plateau de Mdd6a est ferm6 par des collines au Nord -

Ouest entre lesquelles on trouve des petits cours d'eau, 9a partie Nord est occup6e par une for6t

importante.

M6d6a constitue un ncud de communication entre le nord et Ie sud. Elle pr6sente un carrefour

territorial par deux routes nationales : RNl8 (est-oues| et RNOl (nord-sud).

I

I I,

I

Figure 43 : carte reprdsente des coupes sur le territoire de M&6a.

III.3. 1.2. Territoire naturel

a) Hydrographie

Le territoire est d6limit6 par deux fleuves

< I'oued Chiffa >> au nord et < l'oued
Lahrach > au sud. Sa structure naturelle est

exprim6e par les cours d'eau et les

r,: MEDEA :

L

re 42 ; carte rep
le relev6 topographique de

Medda.

Figure 44 : carte reprdsente le r6seau
ue dsns le territoire de M6d6a

I Travail personnel
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III. Chapitre analyique

diflerentes cr6tes, ou la cr6te principale repr6sente une ligne de points hauts du relief s6parant

deux versants oppos6s sur lesquelles coulent les oueds et les cours d'eau vers les fleuves et la
mer.

Mis i part l'oued Chiffa et l'oued Lahrech, le tenitoire est constitud de nombreuses chaabates
qu'alimentent ces deux cours d'eau.

b) Veg6tation

-potentialit6 agraire : presque (55%) des terrains sont des terrains agricoles qui ceinturent le

perimdtre de la ville.

- la couverture v6g6tale : une grande vari6t6 d'arbres (fialo, acacia, eucalyptus...).

III.3.1.3. Territoire socio-economique

Mdd6a 6tablit des relations territoriales fortes avec :

-Alger : c'est la capitale administrative et est une force commerciale et industrielle non

seulement pour le territoire mais aussi pour l'Algdrie entidre.

-Blida : avec une vocation industrielle.

-Tipaza : une ville touristique par excellence.

-Miliana : une grande ville agricole.

On marque aussi des autres relations pour la ville de M6d6a avec son environnement :

l'adroport intemationale < Houari Boumediene >, le p6le universitaire d Affrone, le futur
grand port de Cherchell, l'autoroute Est-Ouest et la future autoroute Nord-Sud.

Ce qui offre d M6dia une position strat6gique avec ces potentiels d'6changes et de

compl6mentarit6 importantes avec son territoire.2

ALGER

TITTiA
E

a
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Figure 45 : sch6ma reprdsente le territoire socio-6conomique de M6dda
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III. Chapitre analltique

III.3.2. Analyse urbaine

La comprdhension et l'6tude d'une ville ne devront pas 6tre facile, surtout quand elle est vaste

et que chaque 6poque est venue d6poser sans pr6cautions sa marque sur celle des g6n6rations

pr6c6dentes.

Le premier but que pourrait s'assigner l'analyse urbaine serait d'aider i comprendre les villes,
une premidre phase d'observation permet d'identifier les diff6rents trac6s qui s'additionnent, se

superposent et s'interrompent, biti qui se renouvelle et s'itend dans une lente densification par

excroissance, sur6ldvation, et d€coupage.

L'urbanisation acc6l6r6e de la periode contemporaine marque encore plus radicalement le
paysage par le volume des constructions, le mode d'implantation et les techniques utilisdes.

Pour aller plus loin, il doit faire une connaissance de la ville en m6lant l'approche historique,

la gdographie, le travail cartogaphique, I'analyse architecturale, I'observation constructive et

celle des modes de vie. En affirmant I'importance du dessin comme un moyen de comprendre

et de rendre sensible.

La ville de M6dda est l'une des villes historiques en Alg6rie, elle possdde une complexitd

urbaine et vari6t6 architecturale, la d6composition du tissu urbain en systdmes sera la solution
pour rdaliser une analyse urbaine rdussite et compldte.

La lecture diachronique, [a lecture synchronique et I'approche typo-morphologique vont etre

nos outils d'6tude, et nos guides dans I'analyse urbaine de la ville de Mddda.

III.3.2.1. La lecture diachronique : la croissance historique de la ville

La ville de M6d6a a de profondes racines dans le temp, une v6ritable ville milldnaire, riche

de son cadre bAti qui a subis plusieurs mutations avanq pendant et aprds la colonisation, et les

periodes importantes qui ont structur6 la ville sont :

a) L'6poquepr6coloniale
F L'6poque berbire :

La ville de M6dda 6tait d6jd une ville berbdre sous l'appellation de Alfara et parmi les termes

qui 6voquent le territoire berbdre plusieurs endroits d nosjours portent des nominations berbdres

tel : Tamezgida, Tibhirine, Ta laiche, takhabit, .. . etc.

! L'6poque romaine (Seme siicle apris j-c) :

Pendant la periode romaine elle reprdsente une station romaine et une base militaire appelde

Mddias fut I'appellation romaine Labia Midias indiquant I'altitude et le froid.

Elle prdsente des critdres d'implantation :

-L'espace d6fensifque pr6sente la topographie du site.

-La prdsence des ressources hydrique en abondance.

-L'existence des sources naturel forestiers et de carridres.3

3 Document dcrit, plan hlpothdtique de I'implantation romaine. -M€d6a e I'ipoque antique (article en arabe -A,
SELIMANI), rcvue d'dtude historique-universitd d'Alger. Institut d'histoire (N : 09 P : 135).

40



) L'6poque arabo musulmane (900-1500) :

En 1 leme sidcle, Ziri ibn Manade chef des tribus
des Sanhadja autorisa d son fils Bologhine i fonder
trois 3 villes : Alger < Djazair beniMezghana >,

Milliana < Milyana belannasere ) et Mddda (
lambdia >.

III. Chapitre analltique
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Figure 46 : carte repr6serte la p6riode
ambo musulmane

C'est pr6cis6ment i cette 6poque, ils construisirent

la Citadelle antdc6dente d la construction de la
fortification. Ainsi que I'apparition de l'enceinte et la
structure labyrinthique de la ville arabo-musulmane.a

) L'6poque ottomane (1517-1830) :

l,a ville de M6d6a a connu dans la p6riode Ottomane

un d6veloppement trds important. Un tissu forme d'une
masse compacte et homogdne compose de cinq portes :

Bab Lakouas, Bab Sidi Sahraoui, Bab El Berkani, Bab

El Gort, Bab Dzaier. La structure de voirie est assez

importante et d6velopp6e reliant les diff6rentes parties de la ville

On assiste d la reconstruction de l'enceinte et son

renforcement par des remparts, ainsi que des 6quipements
publics (fondouk, march6), et la construction de 3 mosqudes :

-Mosqu6e Hanafi.

-Mosqu6e de la caseme (la casbah).

-Mosqude Sidi Sahraoui.

Ainsi que : Figure 47 : vue a6rienre sur la
ville arabo musulmane

-R6novation de la mosqu6e El Maliki

-Construction Dar-El-Djamila (maison du Day).

-Construction du Haouch-El-Day.

Figure 48 : Mosqude de la caserne
Figure,l9 : Mosqu6e Hanafi Figure 50 : Mosqu& Sidi Sahraoui

a La ville de Midda A travers I'histoire (article en arabe-M, BELHMISI), revue AL-Asala (N: 02, Annie
1971), et lhistoire des villes milldnaires : Alger, Mddda, Miliana (6tude et recherche AM.DJILLALI) Alger 1972
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III. Chapitre analytique

b) L'6poque coloniale

La prise ddfinitive de la ville de M6d6a par l'armie frangaise est 6tablie le l7 mai 1840. Dds
1842 on commence d prdparer la construction des nouveaux ddifices militaires et plus
socialement l'installation d'un quartier militaire.

o-t

Figure 5l : carte reprdsetrte h p6riode
coloniale (1E42-1E60)

) 2eme p6riode (1E60-1915) :

Cette pdriode est marqude principalement par :

Le Franchissement des limites de l'ancienne ville et la
cr6ation de deux axes perpendiculaires structurant la
ville < rdference au cardos-documanus" et la creation de
nouvelles ilots d'une forme rdgulidre, et on marque
aussi :

-L'agrandissement de la ville.
-D6molition d'une grande partie de l'ancienne

enceinte.
-Naissance de la cit6 europdenne quelle est

compos6e d'une place entourde de la trilogie:
L'6glise, la poste et la mairie.

Figure 52 : carte repr€sente 18 pdriode
colotrirle (1860-1915)

F 16re p6riode (1842-1860) :
Dans cette piriode on d6signe les opdrations suivantes

-Percdes sur le tissu organique (Projet
d'alignement).

-Redressement des fagades coloniales aux niveaux
du tissu ottoman.

-lmplantation du fort militaire sur un lieu
strat6gique.

-La division de la citadelle en deux parties
diffdrentes : la caserne et I'h6pital civil.

! 3eme p6riode (f915-1962)

Cette p6riode est caract6ris6e par la premidre

extension extra-muros, oir I'urbanisation a commenc6

de gagner les pentes et les hauteurs environnants de

Ia ville de Mddda.

On assiste d deux formes de ddveloppement urbaines

extra-muros :

-La premidre forme de croissance continue au nord

de quartier europden le long de I'axe transversal

structurant Ia ville.

-La deuxidme forme de croissance urbaine

fragmentaire d l'Est/Ouest et au Sud/Est a 6t6

ordonn6e exclusivement par les parcours de

d6veloppement urbain territoriaux.

d"

.l t
Figure 53 : csrte repr6sente la p6riode

colonisle (1915-1962)
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III. Chapitre analyique

c) L'6poque poste coloniale

Ceue 6poque est caract6ris6e par la r6organisation et le red6marrage du fonctionnement
g6ndral du pays aprds l'ind6pendance, oi on marque les phases suivantes :

) lere phase (1962-1973)

L'extension de la ville dans cette phase a 6t6

g6n6r6 par la gdomorphologie du site (vers les

terres en faible pente Est et Nord,/Est), oi on

distingue les phases suivantes :

-Franchissement des limites de la ville europ6enne

vers I'ext6rieure.

-Apparition d'autres agglomdrations d'habitat

comme : Damiet, Ain d'hab, Draa Essmar

-Construction de grands extensions periphdriques
de types HLM et I'implantation des 6quipements
comme I'hdpital et le stade.
-Redressement des fagades afin d'articuler l'ancienne avec les nouvelles constructions extra

muros

F 2eme phase (f973-1988)

On assiste i la mise en place d'une planification

urbaine dans l'6laboration des premiers plans de

ddveloppement (P.U.D-1973-197 5). Elle se d6finit
dans un programme de Z.H.U.N (zones d'habitat

urbaines nouvelles) dans la partie Est suivant le

parcours de formation (sur RNl8) et la partie

Nord/est dite Thniefel-Hadjar, le long de la route

relient M6d6a i Alger. La croissance urbaine a pris

cette direction i cause de la faible pente du cdtd

Nord/est qui a dirigd I'extension vers ces terrains de

plus la disponibilit6 foncidre. Figure 55 : crrte reprdsente la p6riode poste
colonisle (1973-19E8)

) 3eme phase (1988 -
aujourd'hui)

Durant cette phase, on a connu une

croissance incontr6l6e (spontand)

puisque I'extension suit les terrains les

plus accessibles d0 i la g6omorphologie

du site et la cr6ation de nouveaux

dquipements administratifs (APC,

Daiia, direction des imp6ts...) vers le

Nord et le Nord/est et des Nouveaux
groupements d'habitats collectifs. ce qui

Figure 56 : carte repr6sente l& pdriode poste coloniale
(l9EE-aujourd'hui)

Figure 54 : carte reprdsente 18 pdriode poste
coloniale (1962-19?3)
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III. Chapitre analyique

a participi d la cr6ation de nouveaux ncuds urbains.

Aujourd'hui, on assiste ?r une densification et d6veloppement de la ville dans toutes les

directions surtout vers Damiat et Draa Smar suivant les poches vides dans le pirimdtre urbain.

soit par le d6veloppement des communes limitrophes qui donne un manque d'une distinction
entre I'urbanisme et la planification urbaine aboutit ir des plans rigulateurs gdndraux.

d) Synthise de la croissance

L'extension de la ville de M6d6a a connu 03 pdriodes de structurations importantes qui ont 6te

caract6risd par les dldments suivants :

o Les axes structurants.

o D6veloppement Est et Nord-Est.
o Extension de la ville spontande et non contr6l6.

r Manque de la notion d'ilot dans la p6riode Poste coloniale.s

g
1.. rli. il'lnLrrcn.hn

\=
ai

i

a
$
:'r''Jf '
, ftr .

"-1/.:l!

t.lcaiaot

EEIE
E

Citad€lle

Figure 57 : Carte repr6setrte la syothise de ls croissance de M6d6a

F Phasel : avant 1830 : Pendant cette pdriode, la ville 6t6 formde par un tissu dense avec

une hiirarchie dict6e par voie (rue, ruelle, impasse) avec l'apparition de la citadelle

(zone militaire par la suite).

) Phase 2 : 183O-1962: Dans cette phase on remarque l'apparition du tissu colonial, le

doublement de la ville 6tait principalement vers l'Est et le Nord-Est avec des ilots d'une

' BERIIAK ABDELWAHAB. AMRAOUI BACHI& DT.HAMMACHE SCddiK CO. ENCAdTCUT

BENDJABAILAII.S8Tsh Mdmoire de fin d'dtude, habitat urbain 2016.
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III. Chapitre analytique

forme rdgulidre et la pr6sence des espaces publics et des 6quipements d l'intenection
des deux axes perpendiculaire Nord/Sud et Est/Ouest qui organise la trame en damier

de la ville
) Phase3 : apris 1962 : Le doublement de la ville dans cette phase 6tait principalement

vers I'Est suivant l'axe routier @Nl8) avec des petites parties qui ont dvoluent vers le

Sud-Ouest et le Nord-Ouest, c'est dans cette pdriode qu'on a connu l'dtablissement de

I'habitat collectif ainsi les principaux 6quipements, des lotissements, avec des

implantations sur les banlieues de la ville.

111.3,2.2. La lecture synchronique : I'approche typo-morphologique
111.3.2.2.1. Sch6ma de structure de la ville de M6d6a

a) Les axes structurants : La ville est structurde par deux voies centralisantes (primaires).

une longitudinale qui est la route nationale nolS qui relie M6d6a d Miliana et

Berrouaghia, et une autre qui traverse la ville transversalement et qui la relie i la route

nationale no 1, avec des voies secondaires longitudinales et d'autres voies secondaires

transversales, et des voies tertiaires.

b) Les 6quipements structurants: La majoritd des dquipements structurants la ville de

M6d6a ont dtd construit le long des axes structurant la ville (I'APW, sidge de Naftal,

Alg6rie t6l6com, la suretd nationale, I'h6tel, I'universit6, sidge de I'OPGI, les deux

stades, l'h6pital), avec d'autres qui se trouvent le long des axes secondaires mais proche

des axes structurants (I'APC, le thditre communal, la Dai'ra, la maison de Ia culture, la

gendarmerie nationale)

+
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Figure 5E r Csrte reprdsente les rxes et les 6quipements structurarlts de la ville.
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III. Chapitre anall.tique

111.3.2.2.2. Les entit6s urbaines du centre historique de la ville de M6d6a

Selon le processus de formation et de
transformation de la structure urbaine du
centre historique de la ville de M6dda, on
peut le partager en quatre entitds urbaines
homogdnes, avec une sous-entitd :

Entit6 0l : (le quartier ottomanj

Elle comporte le noyau ottoman seulement,
elle est d6limitde par la caseme i I'ouest, un
talus naturel au sud, et le quartier colonial au
nord et d I'est.

Son tissu est de caractdre organique,
homogdne, de trds haut degr6 de perrnanence.
Ses constructions sont toutes des maisons i
patio, des mosquies...etc. (dldments de

I'architecture musulmane). La plupart des
habitations de cette entitd sont classdes
comme des unitis restaurdes.

Entit6 02 : (le quartier europ6en)

LEGE\DE

oooooo oo
o9

o

o

c
o
o
o

OO

Figure 59 : Certe represelte les entit6s urbaines du
centre historique

La d6limitation de cette entit6 estjustifi6e par la pr6sence du mont Nadhor au nord, et un talus
naturel au sud.

Son tissu est de caractdre r6gulier (Elle est soumise au tracd rdgulier < la loi de la ligne droite
et I'angle 90' >), homogdne, de moyen degr6 de perrnanence en g6ndrale, ce qui a r6sult6 des
ilots de forme rigulidre.

. Sous-entit6 02 : (le quartier Yusuf)

Se situe d c6t6 d'une barridre naturelle infranchissable (talus au Nord), ne permettant pas

d'iventuelle extension du quartier europ6en.

r Entit6 03 : (quartier mixte)

Elle se trouve entre la ville coloniale et la ville pr6coloniale.

C'est un quartier de fondation ottomane d I'origine, mais il a subi des travaux de restructuration,
d'alignement et des redressements des faqades urbaines par les autorit6s frangaises dds leur
arrivde, ce qui a r6sult6 un quartier qui porte les caractdristiques des deux villes.

o Entit6 04 : (quartier des casernes)

Ce quartier est apparu au moment des interventions lourdes qui ont 6t6 organis6es en grande
partie sur les aires de d6molition totale sur le plateau de la ville haute (l'ancienne citadelle du
Bey ottoman). Elle est transform6e en citadelle militaire entour6e de sa propre enceinte et

desservie par une rampe d'accds.
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Le tissu ottoman

Les directions du parccllairc sont hicrarchisees

Les paroclles sonl pcrpendrculaircs aur crrurlts
,.lc nireltr I cr pirrucllct ir,nt ,,ncltc(\ lJr Lrrr(

Iimitc naturellc (lc talus) ct uuc lL(l'c urbalrc
( l'cnocintc).

(;endralemcnt. lo tissu urbain mtidicval est
constitue de pctitcs parcellcs ii l'esception de
quelques cspaces publics lmoscluics. hammanrs
madrasas).

. o oo c d t o 
o

l,es dircotions dcs biitiments sonl similaires.
lcs bitinrcnts seront pergus commc un
cnscmble homogcne

Iliti planaire

Actit'rte prinoipalc :

Ilabitation
(iaharil mo\ qn :

Il+l la disJxrsitron des habitations cst
sous krrmc dc grudins.

- 

Separation entro
lhabitation

:: : t:: ;r ;;:l

Edifice Plans Fagades El6nrents architecton iques Synthise

( ellc nlirrs(Jr csl c(Jlls
rlcs lcchnrrlLrcs crrtt
tr arlit ionncllcs. ct rlcs
ar0lulcct(ntr(lucs rcpoll
lres,rrns cn rnlli,-'rc tlc t

ct rc\tlrtlrirl i()r] llr)\i
fusrrttts rl'unc o()Ir

I)rc\cnlr\c,lrr palrurlrri
I inlcr rcrrr rlrr rlrr;rrr lrrs

l'agrrdcs lrrcsquc rrr crrgl
rlc pclllcs rlll\ cr lur
matcriau\ cmpk)\
chulcur pour lu
liaichcur Brur lc
dans lcs zoncs
hunridcs

I
I l

It'll
,ll

Maison d'el Amir Abdelknder.
I un dcs plus iinportants sitcs
histtrriqucs dc la r illc dc Mcdca. la

maisorl a ald conslr Ltitc par lc bcr
dc bcr lik du I rttcrr. Mustal,ha
l]()rurc/ru!1. cntrc lli l9 cl
lll29 attjottrd httr cst urt nuscc

--
V

"!

PlEn d6 RDC

C

Plan du ler ahgg

Le plln cst dc fbrme indguliirc ellc se com;xrsc par des piices et de deur
oour (unc lLalcrie ct patio) autour dc lestlucls Los ar.rtres cspaccs sont
organises.

tl u
Ets
Frcad! ilo.d

E L

Fagado Eat "-

t'ar,:ade presentc cles cncorbcllc'mcnls clui la
d\ namisent ct lctites ouvertures qlli
rcnli)rccnt l intrrnil! ii l u'tlcricrr
l. )rorizonlalitd cst nrarqude.

I,A

l, acces dc la maison cst bien ddcore th porte)

-lcs ll'n;lrcs ionl Jc pctite tuillc pour.Jcs r,fisons .lc
l'rntimitc 

I

Jl I'ajadc intcrieure csl trJitre par Jci c,,[r]urcs ct Jcs
arccJcs I

Tableau 0l : Typologie de la Ville Traditionnelle (tissu ottoman l6ime siicle).

I In s\ stcnlc r rairc cn lirussc rtsillc.l.a rcnoonlrc
dcs rtlcs rr'csl pas orthrrgonale Ioul dcpentJ du
scns dirns lccNcl lc traict est el,i'ctuc

Toutes les voics sont 6troites, d'une lonSueur
qui vurie ontlc Jm et 7m scules les deus
ancicnncs r.rics {f rcorrrs dc litrmali,'n. ct ruc
dc la Casbah). arec unc largeur importante.

( )n peut constatcr une tras grandc
homogencite dimensionnellc des bitimcnts
(gabarit dominant : R+l)
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Trssu colonial
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H

I hr sr stcmc en rraic risillc

La rcnoonlrc dcs rucs csl orth()gonale

Lcs deur ares coloniau\ sont larges ct lonlLS. ce

qri signitic lcur import ncc- ct lcs autrcs roics de
dcsscrtes sont moins importanlcs.

Sysllme bltiplrctllli le

Lcs parcclles sonl reotangulaires ou triangulrires.

Lcs parccllcs du tcmps dc I laussmarur xrnt plus
grandcs. mais la tuillc dcs parccllcs pcut x'
drminuer ri tra\ crs le tcmps

Les dircctions dcs bitimcnts sont similaircs. lcs
belimcnts seront pcrgus co[llnc un cnscnrblc
ho ogcnc ( )n peut colstatcr une tros gri[rdc
hornogenciti dinrcnsiomcllc dcs birtinrcnts ( gnl)lril
Jonun.lnl : R l-l ) : l(r :culsclcrncnls (lui
singulariscnt sont la mosquec (la hautcur du
minarct)- l'h6tcl dc r illc- le lr cec. lc CliM.

Rtpr rtilion (l!:s A(tivil(.s

Iiiti liniairc

-lirrmc dc I'ikrt cst ddlini par
dcs rrrics rlui l cntourcnt
(rcctangulaire)

-Rl)Clcommeroc)

R* I *2ctage (habitatron

L t Lrl toLrrtrt
lcgttlrct c llt
c csl lc r c\lrllr
(lLll rrrlleI rr\(
I c1,,1ue e ,'1,,

l.cs Iir9rrrL'r
Irrrciruc.,lrr,tt
trrt crrr:rr,lret

ll r ir Lrrre lir'l
lcs l)irlll |l(. l\

l.e l)alrrcnl
dlfcctcll rclll I
pLrblre I rr

oonll]lcloc
Llltectcrrc l I
prrblie

RI)C + I

collticnl dcs c(r

(l.l) clirpcs c([
habilatiors

Tableau 03 : Typologie de la Ville coloniale (tissu colonial l9ime siicle).

Lr s\mctria cst marquec. le dicor est cpure (jt lu hierarchic dcs

ouvertures en crlrichie l'ambiancc dc la ruc cn l'aoc dc la placc, lc

toit cst couverl Llc tuilcs rouges.

Edifice Plans f,l6ments architectoniques Synthese

Fagade lat6ralo

Faqades

I
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q

Fagado prlnclpale
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Plan du 'ler Atage

La maison s orgnnisc cn dgnq niveaur La distrtbution horizontalc se liiit
par un oouloir dc I 2m Yers lcs dilltrcnlcs cslaccs. la distribution r crtica|:
sc lirit par ul escalicr. lJn rnodulc clc hasc soLlvcnt = J01

]

Lr&
f=tu{

Plan de RDC

- Dss ildmonts cn bcton armc ct
d'autrcs cn pletre quijouc aussi un
r6lc Jxrrteur des Jxrrtes {i t'au\.

I)os I'cn6trcs rectangulaires dc 2..lm
d'haulcur
Une toiturc inclinec en dsu\ sens.

cn oharJr:ntc cn bois et la tuilc
rouge avcc la prtscnce de dcux
chcmin€cs.

[)cux portes avcc un arc plcin
cintre, ces Fx)rtcs sont de grandcs
dimonsions 3.6m*3 m.

l. e',lr licc csl rcgu
rclDill'(luc urtc ccrtlllrc I

()n nirearr tlcs
(,c|Cllcs ct |()rlcs \ rl

eqrrrlrlrrc cDllclirrctrcr

Ilciu ct lc r i,lc
( )rl \ oll illls:il lir Il

tttr cirttt lrrcl rlcrtriu rlnr
lcs clcrrtcrtls tlccLrrrrlrli

Tableau 04 : Typotogie de bflti de la Ville coloniale (la mairie).
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o hlri Syr I hasc

Tissu mixte

C'cst lo rtsultat de la superposition dtL svstome
r iaire de la lillc pricolonralc et lc s\ steme
r iairo dc la r illc colonialc

( )n assiste a deux h Jres de rencontre des rucs
n'cst pas orthoSonalc (prccolonialc), et
orthogonalc lcoloniale).

( )n assistc ii dcus tl Jres dimensionnels des
vries : Des loics larges ct longues lcoloniale)
[it dcs voies courtes et dtroites (precoloniale).

I [6fNDT

l lnc lonc mi\le : c'esl l'interscction do l'entitd no 0 l a\ ec
I'entite no : 02. orl assiste ti l'apparitron dcs
caraotcristiqucs des dcu\ cntitis : [,es directrons du
parccllairc sonl hierarchisces (trssu ottomanr ct l,cs
directions du parccllairc nc sont pas hi[rarchisics (tissu
col()nial). La l()rmc geometriquc des parocllcs est oricnlee
sclon dcu\ tr.lmcs: l,a trame de la rille ottonranc. La
tramc de la villc ooloniale

( )n assiste i dcux trpes dimonsirrnncls des parccllcs : lcs
petitljs parcelles lpricolonial) ct lcs grandes parcclles
colonial

Il r a dctLr tr pcs topologigucs du hirti Ilirti
planarrc 1la rrlle 1'rreorrlonialc) lliti lrncnirc (la

r illc colonrale)

Il r a derLx trpes de direclx)n dcs bitimcrrts
l'unc est orientie selon Ia tramc de la r ille
colonialc el i'autrc cst oricnt6o sckrn lc
decoupagc de la r ille prico[rniale

( h Jxrut constater une tres grande homogcneitrj
dimcnsi,'nnclle dcs hiltimcnls ( grbarit
dominant:R+l)
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c,rhcr encc ct Ir
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Tableau 05 : Typologie de la Ville mixte (tissu mixte l9ime siicle).6

Edifice Plans Faqades El6ments architectoniques Synthise

[,'rlditice s organisc sur 3 niveau. premier niveau cst
marquc par les l()cau\ cornmcrciau\ et les niveaux
supdneLrs par l habitat

[,a distribution int€ricur est rcntbro€e par dcs longs
couleurs et des Iarges escaliers.

I
Faf:d€ pnrEiP.lo

(h a la prdsence de galcrie, la monumcntalitd et la

svmitrie, lu prasenoe des trois composantes de la t'agadc.

Lcs ou\crlurcs clui dormcnt sur la lirgade principalc sont dcs
portcs lcnetrc rectangulaircs dc dinrcnsrons I llm dc Lrngucur ct
2 in d hautcrrr arco un glrdc-corps nrclalliquc

G
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l.cs lirqa,.ics srrr lcs rorcr
principalc s our rcnl put

clcs lcntlrcs cl dcs porlcs
(l acccs el ellcs srrttl

r.lcporrrr us dc conrnrcrccs
saul lcs c()nslruclt()|ls
Icl(rcllcnrcnl rcno\ ccs

l.cs P()rtcs s()nt cn l)ois

l.cs lcr)itrcs possadcnl
.lcs |crsrcnncs cn lnrin

Banrirnlcnrcnt |cilts cn

!Lr ls

Lcs balcorts s()nt crt li'[{
li)rBc lur li)rs lilxrts

Tablearr 06 : Typologie de biti de la zonc nrirte (habitat + commerce).
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III. Chapitre analyique

l-Indication et prescription du POS :

Notre p6rimdtre d'6tude s'appelle -Mokadem inferieur- inscrit dans les secteurs des POS No2,

d'une superficie de 28,00 ha est situ6 au centre de la commune de M6dda selon le PDAU de

M6d6a.

L'aire d'6tude se trouve ddlimit6e :

o Au Nord : par le POS N'3 Mokadem supdrieur.

. Au Sud : par le POS N'22 route d'Alger et POS N'19 : m'Salah inferieur

. A L'Est : par le POS N'4 :24 F6vrier

o A L'Ouest : par le POS No22 : route d'Alger et POS No7 Mokadem Ouest.

Figure 60 : Situstion du POS r :02 dars la carte des POS de M6d6r.

G6otechnique du POS : -Le rdsultat de l'analyse du milieu naturel est l'expression matdrielle

du degrd d'aptitude de l'aire d'6tude aux efforts d'urbanisation, la pr6dominance des tenains
favorables d I'urbanisation < 95.43o/o > et << 4.57o/o > prdsente des terrains moyennement

favorables.

La superposition des diff6rentes composantes naturelles nous a permis de classer le site Du POS
No2 en zone favorable i l'urbanisation, donc notre terrain appartient a la classe favorable.T

7 pLnN o'occupeloN DES sols N:02 MoKADEM INFERIEUR CoMMUNE DE MEDEA uRBAB Blida ( l/t l/2014)
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III. Chapitre analyique

Proposition du POS :

-Le P.O.S No 2 : sous appellation Mokadem inferieur, a pour objectif : Densification et

structuration.

Habitat : logements collectifs

Equipements :

. Equipements administratifs et de services : S0ret6 urbaine, Commerces.

. Equipements Ricrdatifs et de ddtente : Am6nagement des aires dejeux.
o Equipements socioculturels : Criche.
. Equipements Educatives : Ecole primaire.8

Figure 6l : Carte represetrte la proposition du POS n :02.

SynthCse: Le contexte pr6sente une ambiguili structurelle entre I'appartenance d une
zone r6sidentielle et la ndcessit6 prdl.ue dans le POS de construction d'un p6le de centralitd
urbaine.

8 pL.ql n'occuplttoN DEs soLS N:02 MoKADEM INFERIEIR coMMUNE DE MEDEA uRBAB Btida(l/t l2o14)
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III. Chapitre analytique

111.3.2.2.2. Probl6matiques u rbaines

-La mauvaise qualit6 du cadre bdti et I'absence d'harmonie et d'esth6tique.

-Le gabarit n'est pas important sur les voies centralisantes et par fois plus important sur Ies voies

secondaires.

-La rupture urbaine et fonctionnelle entre les diff6rentes parties de la ville.

-manque d'infrastructure et d'am6nagement n6cessaires (h6tel, loisirs, commerce et services).

-L'absence totale des jardins et des espaces de repos.

-La kille des surfaces commerciales est trds petite pour une ville comme M6dda.

III.4. Analyse de I'environnement du site d'intervention

III.4.l. Introduction

La ville est consid6r6e comme un grand ouvrage dont la forme et l'espace sont observables,
cet ouvrage ne peut etre compris qu'i travers ses fragments et ses moments diffirents, i ce
propos il faut d6finir le concept d'aire d'6tude qui permet de cerner de fagon plus pr6cise un
ph6nomdne donn6, et le choix d'une "partie de ville" aussi bien pour l'6tude ou l'analyse que
pour la programmation, et l'intervention est beaucoup plus concrdte.

III.4.2. Pr6sentation du site d'intervention

111,4.2.1. Choix du site

Dans le cadre de notre projet de fin d'6tude, on va choisir le site du quartier (
GROGEAN >, qui se situe en plein centre-ville et dans un nceud trds important, Notre site est

une poche d'habitat individuel de type Haouche < des maisons vitustes d d6molir > avec la
d6gradation architecturale et urbaine et qui exige une intervention urgente, et parmi les
avantages du site on trouve :

/ Situation stratdgique par rapport e la ville.
/ Le site d une bonne accessibilitd.
r' Le site se situe i I'intersection du deux axes principaux et prds du noyau historique.
/ Pr6s aux 6quipements principaux de la ville.
/ Le terrain est bien ensoleilld, possibilit6 d'avoir une meilleure orientation Sud

r' Distance importante entre les bdtiments pour l'ombrage.
r' Possibiliti d'avoir plusieurs accds piitons et m6caniques.

111.4.2.2. Situation

Notre site d'intervention est prdsent6 dans le POS n:02 qui correspond au quartier

< Moqadem > infdrieur, il est situ6 en plein centre du chef-lieu de la wilaya de Mddda, d

I'intersection de deux grands axes < le boulevard de I'A.L.N ) et (( la route d'Alger ), et qui
relient les ddfdrents types d'dquipements importants.

Il se situe entre le noyau historique de la ville et le d6but de l'extension de cette demidre vers
I'Est. Il se trouve d c6td d'un des plus importants neuds de la ville.
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III. Chapitre analytique

t
.l

Figure 62 : Csrtes r€pr6sertent la situatior du site d'intervention

III.4.2.3. Accessibilit6 :

Le site a une bonne accessibilit6, on peut l'accdder :

o EST : I'impasse qui mdne vers la gare (mdcanique + pi6ton)

o OUEST : Route d'Alger (pi6ton).

o NORD : la Gare ferroviaire (piiton)
r SUD : Le BOULEVARD L.ALN

(pi6ton)

III.4.3. Environnement naturel :

III.4.3.1. G6om6trie :

Surface : la surface totale de terrain est de

1 1000m'?

La forme : [e terrain a une forme irr6gulidre.

III.4.3.2. Topographie et Relief :

Le terrain est en pente de lYo enclav6e par des talus apparents au Nord, Sud et I'Ouest.

La diff6rence du niveau entre le point le plus bas du terrain et le niveau de la route est de -5m

covPg 
^.^I

trtr T-1J

Figure 6,1 : schdmas repr6seotent la section du terrsin.

III.4.3.3. Sismicit6 :

L'Alg6rie du Nord fait partie de la ceinture tectonique alpine mdditerran6enne ou l'activitd
sismique est trds imporlante.

La rigion de MEDEA est de S6ismicit6 moyenne, les recommandations pour l'6valuation des

charges sdismiques publides par le C.T.C en juin 1988 placent MEDEA dans la zone II.

Figure 63 : carte de dimensionnement du terrritr.
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III. Chapitre analyique

IIL4.4. Environnement construit :

III.4.4.1. Les limites du site r

Notre site est limitd par :

o Au NORD : habitat individuel.
o Au NORD EST : la gare ferroviaire.
o A L'EST : la banque BNP Paribas +

le cimetidre juif.
o Au SUD : le boulevard L'ALN +

habitat collectif + S.A.A + banque+

suret6.

o A I'OUEST : la route d'Alger +
mosqude * la DUCH. Figure 65 : carte reprdseDte les limites du tcrrain.

111.4.4.2. Systdme viaire :

La zone d'6tude est ddlimit6e par (02) axes importants d l'6chelle du chef-lieu de la commune

de M6d6a:

-au sud par le Boulevard de I'A.L.N (ml8), passe auprds du site a un linidre de 95m, il a une

largeur moyenne de 22m.

-?r I'ouest par la route d'Alger, passe auprds du site a une liniire de 56m, et une largeur moyenne

de I 8m.

Ainsi que d'autres voies tertiaires qui assurent l'accessibilit6 et desservent vers diffErentes

parties de la zone.

III.4.4.3. Ambiances urbaines :

-La partie NORD et EST sont des zones

calmes, il n'y a que la gare abandonn6e.

-La partie SUD et EST sont des zones de

bruit i cause du flux important sur les deux

vois principaux et le rond-point.

111.4.4.4, L'Etat de bAtis :

L'analyse de l'6tat de b6tis nous permet de

donner les classifications suivantes :

-Bon 6tat : majorit6 des constructions sont en

bon 6tat.

-Moyen 6tat : environ 40 b6tis compris les

bitis existants dans notre site d'intervention.

-Etat v6tuste : environ 6 bAtis compris

l'ancienne gare. Figure 67 : c.rte repr6serte l'6tat de biti.

Figure 66 : carte des ambiances urbaines.
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IIL Chapitre analltique

III.4,4.5. L'ombrage :

Notre site d'intervention est bien expos6 au soleil, le mois le plus ombr6 c'esl le mois de

ddcembre. e

Mois de d6cembre

Mois de Juin

a,

Figure 6E : cartes repr6setrtent l'ombrage sur le terraiD d'interi'etrtion.

III.4.5. Climat :

III.4.5.1. Iitage bioclimatique :

On d6finit pour l'Alg6rie cinq dtages bioclimatiques :

Humide, subhumide, semi-

aride, aride, saharien.

La commune de M6d6a

appartient A l'dtage

bioclimatique subhumide

avec des Hivers froids et des

Et6s chauds.

Malgr6 la proximit6 de la
mer (40km distance directe),

l'effet de continentaliti se

fait ressentir dans la r6gion.

Figure 69 i cartes des 6tages bioclimatiques en Alg6rie.

a,
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III. Chapitre analyique

III.4.5.3. Recommandations 6nerg6tiques :

. Proposer des 6quipements confortables d haute performanoe 6nerg6tique.
o Minimisation des pertes dnergdtiques par l'isolation
o Privildgier les apports thermiques naturels et gratuits.
o Privil6gier les apports de lumidre naturelle.
o Prot6ger les utilisateurs des vents ind6sirables de I'ouest et de nord-ouest par un 6cran

v6g6tal.
. Orienter les bAtiments de manidre i avoir le maximum d'apport solaire toute la joum6e

(l'orientation sud).
o Il faut dgalement prdvoir une conception passive pour binificier du rayonnement

solaire.

III.5. Analyse th6matique

I[.5.1. Le choix du sujet d'6tude

L 'amdlioration au niveau de vie des habitants de la ville de Mid6a doit passer avant tout par la
crdation d'une qualitd urbaine, architecturale et fonctionnelle, ces rdflexions sont considdrdes

comme rdsultat des analyses urbaines que nous avons fait sur l'6tat actuel de notre site

d'intervention:

-manque d'6quipement et d'infrastructure urbains.

-v6tuste des habitations.

-absence totale d'dldment de repdre.

-mal fonctionnement de l'aire d'intervention.

Pour spdcifier notre projet par rapport d l'intention d'intervenir sur un ncud urbain et

vu l'emplacement important de notre site d'intervention et vu l'importance de la ville de M6d6a

i I'dchelle rdgionale et m0me d I'dchelle nationale, et d'aprds les analyses et les 6tudes faites

sur [a ville et vu qu'elle manque d'infrastructures ndcessaires (h6tel et services), et le monde de

travail et commerce est mal organis6 et besoin de restructuration. On a ddcid6 que notre

intervention sera repr6sent6e dans un centre multifonctionnel et h6tel qui vont nous aider

dans le cadre de notre lhdfie; lraitement d'un neud urbain, el qui vont contribuer dans

l'organisation de la ville de M6d6a et dans la crdation d'un p6le d'attraction pour le travail.

Alors on vient intervenir avec notre projet comme il6ment de repdre de la ville et de ld de toute
la r6gion.

III.5.2. Centre multifonctionnel

III.5.2.1. D6finition d'un centre multifonctionnel

Le centre multifonctionnel consiste i ddvelopper un projet qui englobe un ensemble des

fonctions et des relations propres d un programme donn6 dans un site donn6, d I'int6rieur de

cette enveloppe chaque fonction trouve son espace specialisd avec ses caractiristiques propres

qui peuvent €tre des caract6ristiques de polyvalence et de flexibilit6.
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Un ph6nomdne de concentration qui rassemble des 6ldments urbains indispensables dans la

villes, reprdsent6s par du biti ou des figures urbaines qui assure une diversification de fonctions

dans la zone urbaine.

Le centre multifonctionnel est une zone d'activitd ndcessaire au fonctionnement de la ville
urbaine moderne. C'est un lieu d'dchange et de communication qui permet la concentration des

differents acteurs dconomiques sociaux et qui prend en charge les activit6s tertiaires.

111.5.2.2. Objectifs d'un centre multifonctionnel

Parmi nos objectifs visds i atteindre d partir de notre intervention par un centre

multifonctionnel :

o Offrir un lieu de convivialitd et d'animation qui favorise les 6changes des services i
hautes valeurs.

r Il englobe les fonctions principales de la vie humaine, il ne doit pas seulement

rassembler les fonctions mais aussi les relier au contexte urbain.

r Offrir aux entreprises et hommes d'affaires une image valorisante de la ville.
. Cet equipement essaye de repondre aux besoins plut6t urbains.

o Cr6ation d'un p6[e qui offre un espace de rencontre, d'6change, de communication et

d'attraction et de ditente.
o Redynamiser la zone d'un point de vue fonctionnel et architecturale et Favoriser le

confort physique et psychologiques.

. Prdsenter une grande flexibilit6 pour ce nceud urbain.

. 6liminer la rupture entre le centre-ville et la periphirie.

. Proposer une solution aux constatations de I'analyse effectu6e.

. Les activitds qui foumissent ces ddifices contribuent ?r l'entretien de la vie dans la ville.

III.5.23. Composants principaux d'un centre multifonctionnel

Le programme de base s'oriente vers la d6termination des fonctions perrnettant de satisfaire les

objectifs d6finis prdalablement, afin de les synthdtiser en groupes d'activit6s.

Ces composants sont regroupis sous trois structures principales :

. fuhange et communication.

\

o Ditente et loisir.
. Gestion et logistique.

a) t0change et communication :

Cette structure constitue le th6matique principal de notre projet.

C'est un lieu de croisement et de convergence entre les

diff6rents publics fr6quentant I'dquipement. Elle regroupe :

-Des bureaux destinds i la location : des repr6sentations

d'entreprises de diff6rentes tailles, tout en s'accentuant sur les

petites et moyennes entreprises.
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-Des agences bancaires, d'assurances, de voyages et de

transports,

-Des bureaux pour fonctions libdrales ; cabinets d'avocats,

bureaux d'dtudes, ...etc.

-Les services partag6s: salle de r6union, salle de conf6rence,

...etc.

b) D6tente et loisir

Ce sont les diff6rentes fonctions, qui font introduire le public
dans l'6quipement, et qui permettent de lui assurer une

meilleure rentabilitd. On d6nombre les fonctions suivantes :

-Consommation : espaces de diffdrentes tailles, destinds aux

divers types d'usage : restaurant, fast-food, pizzeria, caf6tdria,

salon de th6...etc.

-Commerces : espaces de commerces ouverts pour un large public, qui participe d I'intdgration
du projet dans l'espace urbain. Ce sont des lieux qui favorisent la communication informelle.

-D6tente : espaces ouverts aux usagers perrnanents ou

temporaires. Ce sont des lieux de d6tente et de rencontre, qui

cr6ent une certaine convivialit6 dans l'6quipement, d travers

I'auditorium, les aires de jeux, les salles de sport, les clubs, la
m6diathdque. . .etc.

c) Gestion et logistique :

Cette structure a pour r6le de g6rer administrativement l'6quipement (d6cision, exdcution,

location, facturation, coordination et organisation des conf6rences et colloques).

Elle joue aussi le r6le d'interm6diaire entre les locataires et les services extdrieurs (gaz,

6lectricit6. . . etc.).

Entretenir aussi, et l'ensemble des biens mat6riels, et l'6quipement luim6me (nettoyage, et

rdparation. .. etc.).

III.5.2.4. Les usagers doun centre multifonctionnel

r Les usagers

Les usagers permanents Les usagers occasionnels

t g
Ce sont les travailleurs et les

fonctionnaires dans les d6f6rentes
entitds du centre.

Ce sont les clients et les hommes
d'affaire et les citoyens en gdn6ral.

f
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III. Chapitre analyique

III.5.2.5. Etude des exemples :

III.5.2.5.1. Exemple I : h6tel et centre multifonctionnel < AREA 22 > i I'Italie

) Pr6sentation de projet

@$q-dw.iet
Projct : h6tel et centre multifonctionnel

Lieu du projet : Via pfl Marco, Rovereto,
Italie.

Mritre d'@uvre: Enrico Ferreguti, Venezia,
Italie

Superficie: ll980m'

Gaberit : -H6tel R+8.

-Centrc multifonctionnel R+2.

P6riode de constructioD : 200E-2009

Figure 70 : hotel et cetrtre multifonctionrel AREA 22.

) Situation

Le centre multifonctionnel Area 22 Situ6 entre la voie ferr6e

et I'autoroute principale de la ville de Rovereto, r6parties sur un

terrain de 20.000 mdtres carr6s situd prds de la sortie de

I'autoroute A22-Rovereto SUD, avec vue sur la rue d'entrde

importante de la ville de Rovereto, qui traverse la zone

industrielle / commerciale.

! Programmequantitatif
Figure 71 : h6tel et certre

multifonctionnel AREA 22.

Magasins / salle d'expositions 2200 mz Bureaux / salles d'exposition (1'€tage) 1350 m'z

Entrep6ts / ateliers 3000 m' Bureaux / salles d'exposition (2em 6tage) 1500 m2

Fore courts usage privd 800 m': Secteur des services 1500 m']

Entrep6ts / aleliers (1" dtage) 2300 m'z Hdtel 6540 m'

Entrep6ts / at€liers (2ern .nage) 2500 m'? Bureaux de direction 750 m'ro

Tableau 08 : programme quantitatifdu centre multifonctionnel Area22.

I 0 http://www.area22.itldati_intervento.asp
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IIL Chapitre anallique

F Bureaux/entreprise/direction

Fi re 72 : burea rises et la directiorl du c€ltre multifonctionnel.

Les bureaux sont immddiatement accessibles par un grand escalier oir se trouve le grand plafond
de l'atrium central qui apporte la communication visuelle entre les diff6rents niveaux du projet.
Orient6 vers l'Ouest, avec une vue sur I'autoroute A22, sont soigneusement pris en charge dans

les finitions et qui offrent une vue panoramique sur la rividre Adige et la chaine de montagnes
Groupe.

>)

Figure 73 : platrs : le' et 2eme 6tage.

F Entrep6t / ateliers

Ils sont la solution id6ale pour les petits et

moyens op6rateurs qui peut compter sur un

produit immobilier pratique et facilement
revendable

Les entrepdts sont positionnds

imm6diatement derridre le bureau et / ou des

magasins (et connectable i eux).

Ils sont ensuite atteints par les v6hicules

lourds et ont un b6ndfice d'une hauteur de

4,30 it 7.25 m, la grande porte sectionnaire Figure 74 : plan de rez de chauss6e.

automatique (4,00 x 4,00 m) et l'absence de colonnes internes, il est extrCmement confortable

et l'espace utilisable.
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III. Chapitre analytique

) Magasins/Salles d'exposition

Situ6 au rez-de-chaussde et donne directement sur l'autoroute, jouir d'une bonne visibilit6
st sont foumis avec un parking pratique devant les fenetres ; iddal pour les actifs ddtenus d une

clientdle de banlieue et qui sont int6ress6s d venir sur le trafic du centre-ville pour 6tre plus

facile i atteindre, gr.4ce d sa proximiti de I'autoroute et l'importante liaison routidre vers Garda.

F Hdtel mercure

L'hdtel de << Area22 )) est un projet important et

ambitieux : l0l chambres, salles de conf6rence,

restaurant, bar, centre de bien-6tre.

Le public cibl6 est principalement celui du secteur

< entreprise ) : conf6rences, des grands

6v6nements et de petites r6unions, sans ignorer la
pr6sence croissante de transit du tourisme.

Dans ce contexte, il est facile de voir comment la proximit6 et la visibilit6 de I'autoroute ijouer
un rdle cl6 dans le succds du projet.

! Salle polyvalente

Un espace multifonctionnel pour

les6v6nements,congrds, r6unions d'affaires,

conf6rences, r6unions, des cours de formation,

f6tes et c6rdmonies de divertissement public.

Sa structure : Hall principal 400 m2 avec

entrep6t attenant, vestiaires pr6parations

personnalis6es.

D Traitement de fagade

Des baies vitrees en
bande marque la
transparence, et
offre la continuit6
visuel (int6rieur
/extdrieur).

Un soubassement au
niveau d'entr6e cr6d
par des pilotiers
implant6s
ryhmiquement.

Renforcement les
limites horizontales,
par des bondes pour
renforcer I'horizontalit6
du projet.

Figure 75 : traitemetrt de f8gade du AREA22.
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III. Chapitre analy.tique

III.5.3, H6tel

IIL5.3.l. Ddfrnition d'un h6tel

L'h6tel est un 6tablissement commercial d'hdbergement class6, qui offre des chambres ou des

appartements meubl6s, en location pour une occupation i la joum6e, i la semaine ou au moins
d une clientdle qui n'y pas domicile, i[ est occup6 durant toute l'ann6e ou pendant une ou
plusieurs saisons.

<< Personne n'a envie d'h6tels classiques, ni d'h6tels dits intemationaux, un hdtel c'est dormir,
et se sentir chez soi en une demi-heure > jean nouvel

L'h6tel est tout dtablissement qui vend d la clientdle un espace privatif pour une utilisation
personnelle pendant un temps limit6.

III.5.3.2. Composant d'un h6tel

Un h6tel est principalement compos6 de trois grandes parties :

) Partie publique : une partie destin6e aux clients et

aussi aux publics, Elle offre plusieurs services, tels que

la r6ception la restauration, I'animation, les loisirs et

d'affaires. C'est Cette partie de l'h6tel qui est capable

d'augmenter sa rentabilitd en diversifiant et en

am6[iorant Ia qualit6 des diffdrentes services et activit6s

offertes.

F Partie priv6e: c'est une partie rdservde exclusivement

aux clients. Elle est composde de chambres simples,

doubles, triples, quadruples, de suites et d'un salon de

d6tente avec un service d'6tage pour un maximum de

confort et de sensation de bien€tre

F Partie interne : c'est une partie indispensable au bon

fonctiorurement de l'h6tel.
Elle comporte l'administration pour la gestion et les

finances, et les locaux techniques pour une bonne

fluidit6 des activit6s et une rapidit6 des services.

III.5.3.3. Type d'h6tel :

! Hdtels de tourisme : sont d6finit comme des 6tablissements homologu6s par le
ministdre du tourisme r6pondant aux normes techniques impos6es par la r6glementation.

F H6tel d'affaire : ( h6tel des congrds >>, est un 6tablissement r6servd i la tenue des

congrds, des r6unions, des forums ou des banquets. La prise en charge totale de

l'h6bergement, de la restauration et des divertissements a conduit d la crdation de ce

type de I'h6tel. On peut distinguer plusieurs chaines :
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III. Chapitre analytique

+ chaine qui vise strictement la clientile d'affaire, en mettant l'accent sur l'accueil et le service,

Particulidrement sur l'dquipement n6cessaire dans un contexte professionnel.

* la chaine of ind6pendamment de la clientdle d'affaire, les banques ou autres types de

manifestations tiennent une place importante dans le chiffre d'affaire.

* la chaine en l'h6bergement et festauration sont fortement li6s, l'environnement a son

Importance tant d I'intdrieur qu'i l'extdrieur de l'6tablissement h6telier avec beaucoup de

verdure.

En fonction du site, on peut distinguer :

F H6tel urbain : Ce sont des h6tels qu'on trouve au centre des villes, ou au bord du mer

si la ville se ddveloppe sur littoral, ils s'organisent g6ndralement autour d'un espace

central ( atrium >, cette partie publique est un v6ritable lieu de visite, car on peut trouver
des magasins, des services, des banques, des restaurants, des salles d'expositions et de

iEtes., avec une partie d'affaires, of se ddroulent les congrds, les confdrences, les

sdminaires ou les r6unions.

F H6tels en paysage semi urbain : c'est les hdtels qui se rouve a la p6riph6rie des villes,

en plus de l'activit6 de l'h6bergement, avec une partie de la distractions, la restauration,

les salles des f6tes, rarement une partie d'affaire.
F H6tels en site naturel : on les trouve en dehors de la ville, dans un site naturel of il

pr6sente des potentialit6s touristique, c i d au bord de la mer dans les for6ts, sur des

falaises, ou en montagnes li oL le paysage est beau, d caractdre le sport et de loisirs.

III.5.3.4. Classe de I'h6tel :

Celle-ci pr6voit le classement des hdtels en cinq cat6gories :

* h6tel de luxe, 5 6toiles.

* h6tel de deuxidme cat6gorie, 4 6toiles.

* h6tel de troisidme cat6gorie, 2 6toiles.

* h6tel de quatridme catdgorie, 16toiles.

Ce classement se fait en fonction du degr6 de confort, nombre de chambres, la diversit6 et la

qualitd des services et 6quipements offerts, formes de propri6td, forme de gestion et de

commercialisation, clientdle vis6e, localisation et taille du projet.

Le but de ce classement est d'informer le voyageur sur la cat6gorie et le niveau de qualit6 et de

confort offert par I'h6tel en fonction du nombre d'6toiles qui lui ont 6ti d6cem6es.
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III. Chapitre analyique

III.5.3.5. Identification de la clientile :

) Clientile d'agr6ment : elle repr6sente 40 o% de Ia clientdle et se subdivise en 30 o/o de

clientdle individuelle et l0 % de groupe.

ll s'agit de toutes personnes en d6placement de plus de 4 jours hors de son domicile pour des

motifs autres que professionnels, d'6tudes ou de sant6. Ce d6placement estjustifi6 par un besoin
de vacances, de repos, d'agrdment et par des loisirs offerts : plage, restauration, espaces sportifs

et de jeux. . .

F Clientile d'affaire : elle reprdsente 60 % de la clientdle.

Il s'agit en l'occurrence d'une personne qui se d6place hors de son lieu de r6sidence habituelle
pour un motif principal ou accessoire d'affaire, par opposition i l'agr6ment au sein large du

terme.

Les motifs de ce diplacement dans ce cadre sont :

Assemblies, congrds, conventions, colloques, s6minaires, r6unions d'entreprises, formation
continue.... Foires, expositions, salons...voyage d'affaires, missions, voyage professionnel et

rencontres

III.5.3.6 Exemple 2 : Hotel

> Pr6sentstioD de projet
ll

Fiche de Pr6sentation du oroict

Projet : H6tel Avasa / Nandu Associates

Lieu dr projet : Madhapur, Hyderabad, Inde

Mdtre d'cuvre : B. Nanda Kumar. Ankita
Gupta, BHRavi Shankar, B.n-aveen Reddy

Superficie : 8179.0 m'

Ctbarit : R+15

P6riode de construction | 20lll20l2

Figure 76 : H6tel Avasa, Hyd€rabad, lnde

F Description du projet

L'un des objectifs de la conception 6tait de respecter le site donn6. Ainsi, la conception de

I'h6tel r6pond d son contexte avec un sch6ma trds sp6cifique au site. En raison de l'espace ouvert

limit6 sur le site et dans les environs, un espace vert continu a 6t6 congu sous la forme de

terrasses en gmdins. Ces terrasses sont connect6es visuellement du troisidme niveau au dernier

6tage. Ainsi, les pidces sont dispos6es le long des deux bras du < A > et la dalle de liaison entre

les deux bras fait office d'espace de terrasse qui recule au fur et d mesure que I'on se dirige vers

les niveaux supdrieurs.

rrhttps://www.archdaily.com/348582/hotel-avasa-nanda-kumar-birudavolu
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III. Chapitre analytique

) Faqade

L'6l6vation en gradins fait face au nord,

apportant la lumidre naturelle du nord dans

l'atrium et limitant la consommation

d'6nergie. Les pierres utilis6es pour le
revdtement de sol dans I'ensemble de la
propri6td proviennent de sites locaux de

l'Eat, ce qui rdduit I'empreinte carbone. Le
revdtement d'aluco-liaison a 6td d6libdrdment
gard6 au strict minimum. Avec 98% de

I'6clairage itant LED, Avasa est une

propri6td trds respectueuse de

I'environnement. Figure 77: i fsgrde gradio, H6tel Av8s8

i Section et 6l6vation

Figure 78 : : coupe, H6tel Avrsa

tous les niveaux

! SystCme constructif.

Pour la grande salle de bal, une dalle post-

tendue de 300mm d'ipaisseur a 6t6 congue

pour crder des poutres peu profondes et

foumir une hauteur plus claire. Un systdme

structural de cadre de vierendeel a 6td utilisd
pour la terrasse 6tagde pour les rendre

autoportants. La barre de ciel emploie

6galement un systdme de cadre de vierendeel

de trois 6tages. Cela a 6t6 utilisd car il y avait
de grandes port6es de l4m d25m.t2

Les sections de bdtiment 6taient les

diagrammes les plus importants dans le
processus de conception. La dernidre section
est toujours le dessin le plus important qui
explique le mieux le bdtiment. Le transport

vertical A travers cette section 6tagde est

r6alis6 i travers trois rang6es d'ascenseurs

sdpardes. Un ensemble dans l'aile ouest fait
la navette entre les sous-sols et le rez-de-

chaussde. Un ensemble dans I'aile Est fait la
navette entre Ie sol et le I ldme niveau. La

banque d'ascenseurs du hall central opdre d

Figure 79 : i structure grande port6e, H6tel Avass

t2 https://www.archdaily.con/34E5E2/hotel-avasa-nanda-kumar-birudavolu
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IV. Chapitre du pro.iet

IV.1. Approche programmatique

IV.l. D6finition du programme

D'aprds le dictionnaire Larousse, Ie programme est : "un inonc6 des caractdristiques pr6cises

d'un ddifice i concevoir et i rdaliser, remis aux architectes candidats pour servir de base i leur
6tude, et i l'dtablissement de leur proJet ". Un programme doit comporter le maximum
d'informations sur les diff6rentes activit6s n6cessaires dans un projet ainsi que leurs relations.

Le programme est une 6nonciation des diff6rentes fonctions et contraintes auxquelles
l'architecture doit r6pondre, en ddterminant les surfaces, Ies volumes et l'organisation des

parties du betiment.

C'est une phase de clarification de l'6noncd du probldme, 9a fait partie de la conception

architecturale, mais il est clair que la programmation du projet prdcdde son dlaboration.

Le programme consiste en une 6num6ration des entit6s et locaux n6cessaires, avec leur
localisation dans le projet et leurs surfaces, cela devra nous permettre de d6terminer les

exigences quantitatives et qualitatives du projet.

IV.2. Programme d'un centre multifonctionnel

IV.2.1. Programme qualitatif

Le projet architectural doit r6pondre i un certain nombre d'exigences spatiales et normatives,

lui permettant de satisfaire aux diff6rents besoins des usagerc, ces exigences se traduisent dans

le projet, en termes d'espaces : Public, semi-public et privd.

Hall
d'accueil

Constitue le premier contact
entre le visiteur et notre projet,
c'est un espace miroir A

travers lui le visiteur ddcouvre
notrc projet, ou il trouvera
toutes les informations et
services concemant le bon
fonctionnement du projet.

Aussi c'est un espace aftractif qui attire le visiteur vers la
ddcouverte des activit6s de commerce, d'6chang€ et de

servic€, fournissant toutes les informations et orientations sur
la qualite de service offerts par le cenre.

R€ception

C'est l'espace de distribution
pour les aures espaces ldonne
des informations gdnCrales sur
toutes les activites que
comporte le centre.

Elle ofEe plusieurs services
informations et orientations,
elle doit etre visible d I'entr6e.
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IV. Chapitre du projet

Entreprises

C'est un lieu de crcisement et
de convergence entre les
diff€rents publics fi€quentant
l'€quipement. Il regroupe des
reprdsentations d'entreprises
de difCrentes tailles, toul en
s'acc€ntuant sw les pelites et
moyennes entreprises afin d'encourager le secteur des PME

Agences

Une agence peut etre un
dtablissement commercial ou
professionnel :

Des agences bancaires,
d'assurances, immobilitre, de
voyages et de transports.

OIIrir

lichanger

Acheter

Louer

Vendre

Bureaux

Des bureaux destines e la
location pour les fonctions
libdrales ; cabinets d'avocats,
huissiers, bureaux d'dtudes,
...etc.

Un bureau est un espace oii
s'accomplit une activitd
essentiellement axde sur la production, le traitement et le
transfert d'informations. Les bureaux constituent un domaine
d'dtude particulier car ils ont des exigences de localisation trds
differentes des autres activit€s.

Hall de
distribution

C'est l'espaces de distribution des autres espaces donc il doit
etre spacieux et en relation avec la capacit6 d'accueil du
centre.

€)

oa

Sanitaire

Activites de
corvergence

et de support

Magasin d'alimentarion d
grande surface appliquant les
mdlhodes du supermarch€,
satisfaisant les besoins
courants d'une clientdle de
voisinage.

Masasins

Espaces de commerces
ouverts pour le large public,
qui participe d l'int6gration du
projet dans I'aspace urbain.
Ce sont des lieux qui
favorisent la communication
informe Ile.

lichanger

Acheter

Vendre

Boutiques

Les boutiques sont
gdndralement des points de
vente de petite taille, Les
boutiques pratiquent une

activitd traditionnelle d'achal
et de revente au ditail.

Itr
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IV. Chapitre du projet

Activites de
convergence
et de support

Galerie de
airculation

Une galerie est un espace

couvert ayant une fonction de
lieu de sdjour et de lieu de

circulation.

Ce gpe de pidce se caract6rise
par une longueur trCs $ande
en prcportion d'une largeur reellement importante et une
hauteur variable, de basse d haute, mais dtablie selon son
usage.

Ddp6t de
stockage

Un ddp6t est un
espace logistique destind au
stockage et e la dist bution de
biens. Lieu oir sont stockdes
provisoirement des
marchandise s.

Sanitaire
Doivent €he bien situe et facilement accessibl€

Bien adrer et bien dclair6 en plus de la propret€.

Initier

f,xposer

Cultiver

Apprendre

D6couvrir

Lire

Salle
d'exposition

Une salle d'exposition est un
lieu oir sont souvent exposd
des @uwes, peinlures et
autres objets. C'est un espace
assez Yaste pouYant accueillir
a un instant donnd un gmnd
nombre de personnes venant
admirer les euwes.

Salle
polyr'alente

C'est un lieu pr6vu pour
accueillir des 6v6nements
divers: de travail (s6minaires
d'entreprises ...), des r6unions
publiques,des conf6rences,
des adremonies, etc.

Ateliers

Un atelier est un local ou un
espace consacre i
la fabrication, la formation ou
l'enseignement d'une activild,
d'un m€tier, d'un artisanat,
etc.

Clubs et
associations

Un club est

une association regroupant
des membres partageant des
intdrCts communs

Une association est la r6union,
le rapprochement de plusieurs
entitds, tant physiques
(personnes, entreprises...)
couleurs).

que conceptuelles (iddes,

Dans le contexte conceptuel, I'association consiste d mettre en

commun des caractdres propres diffdrents afin de donner plus
de poids, plus de relief d I'ensemble ainsi crdd (association
d'iddes, association de couleurs).
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IV. Chapitre du projet

Bibliothdque

C'est !n lieu d'dchange, de
aommunication et de
documentation.

Elle comporte deux espaces,

une potll les liwes et les
documents et I'autre pour la
lecture.

Activit6s de
convergence
et de support

Hall de
distribution

C'est l'espaces de distribution des autres espaces donc il doit
etre spacieux et en relation avec la capacit6 d'accueil du
centre.

Ddp6l de

stockage
Lieu oi sonl stockdes provisoirement le materiel.

Sanitaire Doivent etre bien situ6 et facilement accessible

Bien airer et bien dclair€ en plus de la propretd.

Rafraichir

Consommer

Soulager

Restaurant

Doit etle dotd d'un accCs

facile lu de l'extirieur.
Dis I'entr6e il est essentiel
que le client touve une
impression de confort.

Il faut que les mouyements
des clients (entl€e, accCs aux
toilettes) ne doivent pas nuire au passage du personnel

transportant 1es plats.

;Iilil
Wt

I

-
E

Cafeteria

Une caf€tdria est un lieu
de restauration oi il n'y a pas
(ou trds peu) de service i
table, Le consommateur se

sert gdndralement comme
dans un libre-service, i l'aide
de plateaux individuels.

Les cafdtdrias se trouvent le plus souvent dans les entreprises,
les immeubles de bureaux. les infrastructures culturelles
(comme les musees) et sportives ou dans les dcoles. Elles
peuvent Ctre accessibles au grand public ou riservdes aux
membres du personnel.

Salon de thd

Un salon de thd est un endroit
public de ddtente dans lequel
est vendu du thd en !|rac que

l'on peut le plus souYent
gooter sur place.

Des patisseries et
des gdteaux sucrds ou salds y
sont dgalement proposis en guise d'accompagnement.
Certains salons de thi meftent a la disposition des ciients
des chichas.

f,t
ar>

!

Espaces de
jeux

Un terrain ou une aire dejeux est un espace regroupant un
ou plusieursjeux pour enfants comme les toboggans
et balangoires, gdndralement

situds au sein de Jardins
publics, dcoles, crdches etc.
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IV. Chapitre du projet

Activitds de
conv€rgence
et de support

Ddp6t
De stockage

I

Sanitaire Doivent CtIe bien situ6 et facilement accessible

Bien a€rer et bien dclaird en plus de la propretd.

bo

o

oo

G6rer

R6unir

Organiser

Ex6cuter

Administrati
on

Bureau de directeur : c'est le
service de gestion ou le
directeur doit pouvoir
surveiller en permanence tout
le projet.

Secreta at: un espace

commun entre la direction et
le bureau de comptable.

Urt bureau de comptabilitd : dans lesquels divers probldmes
du financement vont Ctre traitd.

Une salle de rdunion : elle
permet le regroupement de
tout le pe$onnel, pour ufle
bonne coordination et un bon

ddroulement de
I'dquipement.

Logistique et
activit6s de

support

Locaux
technique

Un espace destind aux
6quipements et installations
techniques:
Local chaufferie,
climatisation, dlectlogdne,
maintenance, b6che d eau,

etc.

Parking

Un parking destind au

stationnement des voitures

Tableau 09 : Programme qualitatif.

7t

Lieu or) sont stockdes provisoirement des marchandises.

Tenasse

Une terrasse est un dldment
accessible d'un batiment
(maison, immeuble...) qui se

trouve d l'extdrieur de aelui-ci.
C'est une surface exteme se

fouvant au rez-de-
chaussde ou e un dtage de
l'6difice.

tu
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Sanitaire Doivent Ctre bien situ6 et facilement accessible

Bien adrer et bien 6claire en plus de la propretd.



IV.2.2. Programme quantitatif

Ce programme propos6, se veut 6tre une synthdse des diff6rents exemples cit6s auparavant. Il
nous permettra de rentabiliser au maximum l'espace de notre dquipement, de garantir le meilleur

confort aux usagers et d'assurer un maximum de flexibilit6 aux espaces.

Hall d'accueil

Espaces de distribution des auhes
espaces donc il doit €tre spacieux et en
relation ayec la capacit6 d'accueil du
centre, entre 200 et 250m'

230m'

Rdception Comporte une reception de 30m' et
poste police de 10m'?

40m'z

2',10m'

Entreprises
Petites entreprises : 6t240m'z=480m'
Crande enfeprise : 6*470m'= 1200m' l680rn'

Agences

Agence de banque : 2*60m'?
2*90m2

Agence immobilidre : 4*60m'
Agence d'assurance : 4*60m'z
Agence de voyage : 4* 60m'z
Agence de transport : I *40m'z

Agence publicitaire : 1+30m:
Location de voitures : 2*40

Bureau d'avocal : 3*50m2
Bureau d'6tude : 3*50m2
Bureau d'huissier : 3*5Om'z

Bueau de notaire : 3*50m2
Burcau d'expert : 3*45m'?
Bureau de comptable : 3*35m'?
Bweau de traducteur : 3*35m'?

Bureaux
945m'

Espace de distribution des autres
espaces 80m']Hall de

distribution

q)

o(h

Espaces pour hommes et femmes
6quipd de 2(laYabos +WC).

La surface de WC est de 2m'? donc :

2x2=4 m2

Pour la circulation on a 6m de long et
l.80de large

Donc: l5m2x2=30m2

30m'?

3900m'

Sanitaire

Magasin d'aliment&tion i grande

surface
I * 105Om'?

1050m'
Superette

20* 65m'z

l5*55m'1
l8*40m'1
25+3om':

3595m'?

commerclaux
Locaux

125 rn:
6100m'?

Boutiques 5*25m'z

IV. Chapitre du projet
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IV. Chapitre du projet

Galerie de
circulation

Espaces de circulation et distribution 250m2

D€p6t de

stockage

Ddp6t de stockage pour superette
1050m':

105Om'?

Sanitaire l5m2 x 2 =30m2 30m'

Salle
d'exposition

Showrcom ; 475 m'z

Espace technique : 175m'1 650m'?

2010m'

Salle
polyvalente

Salle multifonctionnelle : lE0 m'z l80m'

Atelien l2*60m'z 720m'1

Clubs et
associations

l80m'

Bibliothdque

-salle d'informatique pour l8
penonnes de 30m2

-bibliothdque : 25m'] avec :

-salle de lecture 45m2

90m':

Hall de
distribution 2 *80m'

160m'?

Sanitaire
2rl5ml 30m'

Restaurant

Un seul restaurant dans chaque itage
4'80m'!:320m'1

+ cuisine : 4i25m2
420m'z

3650m'Cafeteria

Une seule cafeteria dans chaque 6tage
4*85:m' 340m'?

Salon de thd

Un salon de thd dans chaque dtage
4*7 5m' 300m'?

Terrasse

Terrasse jardin accessible
2200m2

Et deux terrasses pour la
consommation

21t80m'1

2560m'
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IV. Chapitre du projet

Sanitaire
2*l5mr 30m'

Adminisratio
n

Bueau de directeur l2m2+espace de
rangements de l2m2+un salon d'attenle
de 15m2.

40m'

8300m'

Bureau de secrCtaire de 8m2+espace de
rangement de l2m2 30m'

Bureau de comptable de 8m:+espace
de rangement de l2m:

25m'

Bureau de girant de 8m2+espace de
rangement de l2m2 25m'.

Salle de rdunion : espace pourl0
personnes donc 0.6x10=6m2 plus un

espace de circulalion donne : 25m'z
60m2

Une petite salle d'archive de l5m' I5m'

Circulalion + sanitaire : gCnCralement

fait 25% de Ia somme de la surface des

aures espaces
40m'

locaux
technique

-magasin de stockage de matdriel de
60m2

-s€chage des matdriels de 40 m'?

-chaufferie de 50m2

Incal climatisation 50m'z
B6che d eau 90m'1

-ateliers de riparation : 2x50m2=100m'z

Poste de surveillance de 20m

3l0m'

Parking Sous'sols I : 150*2*5:1500m'?
30%*1500 : 500m'z

Sous-sofs 2 :220*2*5 :440Om'
300/o44400 : 1320m2

Surface totale : 7750m']

7750m'

Sanitaire
2r I 5m' 30m':

Chambres

Suite :

Chambre I lir : l5+5 :20*20 : 400m'?

chambre zlit;20+5 :25*60 : 1500m,
chambre 3 lir : 25+5.10 : 300m,

2200m!

400tuf

Restauration

Restaulant duplexe 80*2+40 :200m'

Cafeteria duplexe 85 *2 : 170

Sdjour : ll0m'

480m'

Cestion et
logistique

Administration:35+20t4 : I t5m'
Logistique : 250m'z

Parking : 70'215 :700 +250 :950m':
l3l5mr

Tableau l0 : Programme quantitatif.
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IV. Chapitre du projet

IV.2. Approche conceptuelle

IV.2.1. Introduction :

Toute conception architecturale n6cessite une r6flexion basde sur des concepts et des principes
architecturaux, qui nous aide d choisir les bonnes orientations, afin d'6viter la gratuitd des gestes

et assure une formalisation d'un ensemble architectural cohdrent rdpondant i toutes les

contraintes.

IV.2.2. Fondement th6orique du projet :

a) Concepts urbanistiques (ville) :

) Continuit6 : nous avons projet6 des activitds commerciales et un passage urbain et un
am6nagement ext6rieur pour assurer la continuit6 urbaine, afin de s'int6grer ir la ville.

) Integration au site : notre site est d'une forme trap6zoidale, nous avons propos6
d'occuper toutes les limites du terrain, et l'int6gration aussi au creux qui caractdrise ce
dernier.

F L'environnement imm6diat : cela joue un r6le important pour la prdsentation du projet
(prendre en charge le nceud important) tout en respectant I'alignement, et aussi la
r6partition des espaces dans le projet et la proposition d'une architecture contemporaine
qui symbolise une ville moderne.

b) concepts projectifs (projet) :

) Concept de fonctionnalit6 : notre projet reprdsente une mixitd fonctionnelle
commerciales, libirales, loisirs, h6tellerie ...), de sorte i cr6er du confort et de
l'ambiance pour les habitants de la ville et m6me ces visiteurs, toute en profitant des

activit6s ddjA citds.
F Rep6rage et lisibilit6: nous voulons cr6er une volumdtrie de notre projet qui sera par

Ia suite un repire vu qu'il donne sur un nceud important au centre de la ville, et que le
projet sera lisible (forme et fonction).

) La geom6trie : le projet est construit en se basant sur 03 centre, chaque ligne de notre
projet est dessin6e d partir d'un centre de cercle, et cela pour rendre le projet plus
organisd, ordonn6 et facile i g6rer.

! Fluidit6 : nous avons utilisd la notion de flexibilit6 pour les galeries internes de

commerce d fin d'avoir un concept de promenade tout en profitant des activit6s.
) L'articulation : nous proposant d'articuler toutes les parties du projet dans les deux

sens, horizontal et vertical

IV.2.3. GenGse de la forme :

Ir' Crier un cercle qui reprdsente le point de
ddpart de notre projet, point d'articulation vu
sa position importante (le nceud).

y' Cr6er un deuxidme cercle ir partir d'un axe qui
relie Les centres des cercles

r' Diamdtre des cercles : 50m
r' Axe:100m

a

aa
a

+

C
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IV. Chapitre du projet

I r' A partir de la moitid de l'axe. nous avons
dessin6s deux autres cercles de diffirents
diamdtre (50m, l00m)

Le choix des formes circulaire pour avoir la .

possibilit6 de crder la fluidit6 toute au long du I
terrain et e fin d'augmenter le champ visuel de '
la fagade principale. !

I Pour I'int6gration au site now uuon.!
ddvetopp6 notre forme afin qu'elle prenne la iforme de notre terrain tout en respectant :
I'alignement sur les deux voies importantes I
c6td sud et ouest.

/ Pour cela on a d6cal6 les deux portions des
cercles centraux vers l'ouest.

I

I t
r' Nous avons proposd diffirents gabaris pour,

notre projet d'une fagon harmonieuse. Pour l
bien profiter de l'ensoleillement cdtd sud et t
avoir un jeu de gabarit concernant la.
volumdtrie du projet. I

r' Le gabaret du cercle des entreprises cot6 nceud '
fait % le gabaret de I'autre cercle de l'h6tel. I

()*

a..
ta

->

o

at
aa

v

+

o

aa,
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v

)-

76

rr-r-.t

-rr.-rt

I
y' Pour assurer la fluidit6 globale de ta forme onl

a remodel6 les lignes pour qu'il soit homogdne'
avec l'ensemble du projet. I
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Figure ltl) : Sch6ma repr6sente le rez-de-chauss6e
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Figurc llJ: Sch6ma repr6sente le troisiime niveau
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Figurc lJl : Sch6ma repr6sente le premier niveau
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Figure 8{: Sch6ma repr6sente Ie quatriime niveau
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Figurc ll2 : Sch6ma repr6senle le deuxiime nivearr
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IV. Chapitre du projet

IV.2. Approche 6nerg6tique

lY.2,l. La simulation :

Notre objectif de cette simulation est de faire vivre notre projet virtuellement sur une annde

entidre afin de vdrifier si nous allons ou pas atteindre notre objectif principal qui se ddfinit par
la rdduction de sa consommation dnerg6tique totale d l07o(label HPE) par rapport A la
consommation de r6fdrence qui est ddterminer par l'affectation de simulation au b6timent en

cas standard.

IV.2,2. Pr6sentation du logiciel de simulation ECOTECT :
Logiciel de simulation complet qui associe un modeleur 3D avec des analyses solaire,
thermique, acoustique et de co0t. ECOTECT est un outil d'analyse simple et qui donne des

r6sultats trds pr6cis.
Le logiciel r6pond d ceci en foumissant la rdtroaction visuelle et analytique, guidant
progressivement le processus de conception en attendant que les informations plus d6taill6es
soient disponibles.
ECOTECT est bon pour enseigner au d6butant les concepts importants ndcessaires pour la
conception efficace de batiment.

AvaDtage :

-Prise en main assez rapide,
-Risultats trds visuels (parfaits pour communiquer avec des architectes),
-Bon outil pour la phase esquisse et pour bien orienter la conception,
-Nombreuses sorties vers des logiciels plus performants.
Inconv6nient :
- le logiciel ne prend pas en charge le calcul d'6quilibre thermique (radiation et convection d

chaque pas de temps),
- le logiciel n'assure pas la simulation de la ventilation naturelle.

IV.2.3. Phases de simulation :

Notre travail de simulation thermique dynamique se d6roulera sur deux phases :

IV.2.3.1. Phase de mod6lisation :

- Conception du plan et mod6lisation du bdti sur le logiciel.
- Configuration pour chaque scdnario les diff6rentes donndes ; station m6t6orologique,

ventilation, occupation, temperature, humidit6...
- Affection des diff6rents sc6narios d chaque espace ddfini sur le logiciel ECOTECT.
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IV. Chapitre du projet

IV.2.3.2. Phase de v6rification :

D6terminer les diff6rentes composantes des parois, planchers et toitures, menuiserie (portes,
ouvertures) en deux cas diff6rents :

o Premier cas: le betiment sera congu avec des mat6riaux standards et
effectuer une premidre simulation thermique

o Deuxidme cas : dtablir une deuxidme simulation sur le m6me bitiment mais
cette fois ci effectu6e avec des matdriaux dnergdtiquement performant et qui
r6pondent aux exigences du label HPE.

Les r6sultats obtenus au premier cas seront compar6s au deuxidme.

IV.2.3.3. Phase de quantification : Dans cette phase, nous allons d6terminer les besoins

6nerg6tiques des espaces simul6s, ainsi que la classe 6nergdtique de chaque espace dans
l' 6tiquette 6nergdtique.

IV.2.4. Mise en place de la simulation :

Coordonn6es g6ographiques :

Les coordonn6es g6ographiques du b6timent
correspondent i [a ville de M6d6a :

Latitude:36,7'Nord.
Longitude : 3,5' Est.
Donn6es m6t6orologiques :

Les donn6es m6tdorologiques qu'il convient
d'utiliser pour la simulation thermique sont par
d6faut celles de la station m6t6orologique utilis6e.
Paramitre du bitiment :

A- d6finir le type d'habillements,
B-d6terminer le nombre maximal d'utilisateurs,
C- g6rer la fermeture ou l'ouverture des volets de

chaque fendtre du logement, dans notre cas on
propose ouverture raisonnable,
D- f,rxer la zone de confort de chaque espace i
minl8'C, max 26"C.
E-spdcifier la p6riode d'occupation du bdtiment
dans notre cas un habitat occupd pendant tous les
jours de semaine m6me les weekends.
Ainsi l'orientation des espaces

Cas nOl :
Suite : (98m?)
orient6 sud-ouest
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IV. Chapitre du projet

lu" scenario : Cas de la suite avec des composantes standard

tdc sur ECOl'EC'l'Mat6riaux utilisds Cou
Plancher sans isolant l-Canelage 2cm

2-Plancher d corps
creux 20 cm
3-Enduit de platre 01

cm

Mur en terre cuite
sans isolant

l-Enduit i la chaux 02
cm
2-Brique en tene cuite
30 cm
3-Enduit d la chaux 02
cm

Sol sans isolant 1- Carrelage 02 cm
2- Bdton 10 cm

Simple vitrage Verre 06 cm

R6sultats et interpr6tation :

2

2

2
..

I

Figure E6 : : besoin 6nerg6tique atrnuel 1"" cas 1'" scenario
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(Kwh)
1358.769

1056.274

823.32s

515.04s

315.667
99.s92
36.551

35.898
74.12

211.331

711.95

1143.6t 1

6382.132

64.712

(Kwh)
9.642

18.233

124.766

367.484
681.883

1152.57

t753.947
t927.302
1402.632

895.473

343.452

24.907

8702.29

EE.238

(Kwh)
1368.41 I

1074.508

948.091

882.529

99.75s
1252.161

1790.498

1963.199

1476.7 5t
1106.804
1055.402

I168.518
150E4.422

152.95

IV. Chapitre du projet

La simulation a donn6 un besoin
6nergdtique total annuel de
I 5084ktl/h soit6382KWh pour
environ six mois de

fonctionnement du chauffage
alors que pour les mois restants
le r6sultat obtenu est de
8702KWh de climatisation. Ce
qui donne une performance
6nerg6tique pour le bdtiment
d'une valeur de 152,166
kwhlm2. cn Cette valeur inclus
88.238 kwhJm'. an
uniquement pour la
climatisation.

Tableau l1 : Besoin 6n€rgdtique annuel et performance 6nerg6tique 1"" scenario

! Selon les r6sultats obtenus, on constate que le besoin 6nerg6tique annuel en
chauffage et climatisation est 6lev6s concernant le premier sc6nario (sans
utilisation d'isolant), on peut am6liorer ces r6sultats en ajoutant une couche
d'isolation.

2eme scenario : Cas de la suite avec des composantes performants

Plancher avec isolant l{arrelage 2cm
2- Laine de vene l0
cm
3-Plancher i corps
cr€ux 20 cm
4-Enduit de plitre
01 cm

l-Enduit i [a chaux
02 cm
2- Laine de verre l0
cm
3-Brique en terre
cuite 30 cm
4-Enduit d la chaux
02 cm

2

3

,/../,/,/,r.,../.,/
l' l- l- ,,' z

,..'/././

Mur en t€rre cuite
avec isolsnt

2_ 3
,/a

r6sentde sur ECOTECTMat6riaux utilisds Cou
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Sol avec isolant 1- Carrelage 02 cm
2- Laine de verre 10

cm
3- B6ton l0 cm

IV. Chapitre du projet

-{
t

1r

.3

Double vitrage l -Verre 06 cm
2-lame d'aire 04 cm
3-Verre 06 cm

,

R6sultats et interpr6tation :

Figure E7 : : besoin 6nerg6tique annuel l"'cas 2eme scenario

612.843 't.873 620;7rs

300.705 48.217 348.923

57.381 256.956 314.338

0 1143.381 l143.381

0.343 811.345 8l1.688

Les rdsultats montrent que le besoin
6nerg6tique total annuel est 7203
lklYh y compris 4880 Kll/h pour la
cf imatisation el 2323.25KWh pour le
chauffage. Ce qui donne une

performance inerg6tique pour le

bdtiment d'une valeur de

73,852kwhlm'. aru

24r.416 151.487 392.903

2323.256 4879.931 7203.186

Tsbleau 12 : Besoin 6nerg6tique annuel
€t performsnce 6nerg6tique 2eme
scengrio

73.O37

2

I

J I

Mar
Apr
May
Jun

,k

Ocl

Jui
Au
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IV. Chapitre du projet

) On constate que les besoins 6nerg6tiques ont baiss6s par rapport au simulation
prec6dente apris le renforcement par des composants performants,

Cas n02 : chambre : (36m'z) orient6 Est

1"'scenario : Cas de la suite avec des composantes standard (les m6mes matdriaux du premier
cas)

.=

I

Figure 88 : besoin 6trerg6tique annuel 2eme cas l" scelario

I
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La simulation a donn6 un besoin
dnergdtique total annuel de 4470 kll/h
soit3604KWh pour le chau{Iage alors
que pour les mois restants le rdsultat
obtenu est de 865 f,ll4l de climatisation.
Ce qui donne une performance
dnergdtique pour le bAtiment d'une
valeur de 122.324 kwhlm2. an Cet:.e

valeur inclus
98.64 kwhlm'. an uniquement pour le
chauffage.

Tableau 13: Besoin 6nerg6tique annuel
et performance 6nerg6tique 1"' scenario

(Kwh)
'70t.844

574.517

533.087

360.539

201.518

36.245

3.991

i0.968
31.971

124.883

413.065

6t2.144
3604.773

98.641

(Kwh)
0.161

0.326
2.981

14.509

34.124

129.221

215.7 t5
224.471

148.959

68.9s

25.295

0.792

865.503

23.684

(I$/h)
702.005

574.843
536.069

375.049
235.642

165.466

2r9.706
235.439

r 80.929

193.833

438.36

612.936

4470.276

122.324
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IV. Chapitre du projet

) Selon les r6sultats obtenus, on constate que le besoin 6nerg6tique annuel en
chauffage et climatisation est 6lev6s concernant le premier sc6nario (sans
utilisation d'isolant), on peut am6liorer ces r6sultats en ajoutant une couche
d'isolation.

) Figure 89 : besoin 6nerg6tique annuel 2eme cas 2eme scenario

2eme scenario : Cas de la chambre avec des composantes performants (les m6mes mat6riaux
du premier cas)

292.626 0 292.626

Les r6sultats montrent que le besoin
200.089

42.957

0.1I I

0 200.089 dnerg6tique total annuel est l8l6.ll
2.394 127 .414 kwh y compris 516 KWh pour la

12.473 55.43 climatisation et 1300 Kll'h pour le

137.472 137.472

t55.766 155.81

91.039 91.15

chauffage. Ce qui donne une
performance 6nerg6tique pour le

bdtiment d'une valeur de 49.6kwhlm2.
anL

146.398 11.662 158.06

1300.1 516.012 1Et6.l12

Tableau 14: Besoin 6nerg6tique annuel
et performance 6nerg6tique Zeme
scenario

) On constate que les besoins 6nerg6tiques ont baiss6s par rapport au simulation
pr6c6dente apris le renforcement par des composants performants.
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IV. Chapitre du projet

IV.3.5. Comparaison entre les sc6narios :

Besoins 6nerg6tiques de chauffage et climatisation :

Cas nl (Suite)
[]esoin 6nergdtique I "' scenario 2eme scenario
KWh

Chauffa e 63E2.132
8702.29

15084.422
152.95

3604.773
865.503
4470.276
122.324

2323.256
4E79.931
7203.186
73.037

47.75yo
Tableau 15 : comparaison entre les deux scenarios (l" cas)

Cas n2 chambre

r300.1
516.012

I E16.112
49.696

oh 40.62
Tableau 16 : comparaison entre les deur scenarios (2€me cas)

Les r6sultats du 2dme scdnario ont montr6 que I'utilisation de l'isolation en laine de verre et du
double vitrage a r6duit la consommation d'6nergie de 47.75 % du besoin d'6nergie total pour
le cas de la suite et de 40.62 o/o pur le cas de la chambre.

IV.3.6. La performance 6nerg6tique
La performance 6nergdtique d'un bitiment correspond la quantitd d'dnergie que consomme
annuellement ce bitiment, fonction de ses dquipements dnerg6tiques et de son mode de

fonctionnement. La performance dnerg6tique se traduit au pr6alable par le DPE ou Diagnostic
de Performance Energdtique qui positionne le logement ou le bAtiment dans une 6chelle
6nergdtique allant de A d G, appel6 igalement < 6tiquette dnergie >, qui indique le niveau de
consommation de chauffage et de climatisation.

LogGmcnl aconoma.

])<to.rc

re < tta rx"t
< t l, tatE

lEi*-.2

-)

-)

Logamarl ancrglYotc.

G

Climatisation

I'erftrrmance

e economlse

Total

Ene

Chauffa c

| "' scenario 2eme scenarioBesoin 6nerg6tique
KWh

Climatisation
Total

Enc e ec0nomlsc
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Figure 90 : la classe 6nerg6tique
du premier cas

IV. Chapitre du projet

Figure 9l : 18 classe 6nerg6tique
du deuxiime cas

- La suite 6tait classd en classe D (f52) du diagnostic de performance dnergitique avec des
composants standards, grace au mat6riau d'isolation elle est maintenant en classe B (73)
(THPE)
- La chambre 6tait class6 en classe C (122) du diagnostic de performance 6nerg6tique avec des
composants standards et grice au matdriau d'isolation elle est maintenant en classe A (49)
(BBC).

IV3.7. Conclusion de la simulation
Aprds avoir insdrd toutes les etapes de cette simulation, qu'on a d6jd citds ci-dessus, on a remarqud que

les rdsultats obtenus lors de la deuxidme simulation qu'on a effectuds sur des matdriaux performants, un
taux de r6duction ddpasse notre objectif principal de l0Vo it 40.620/o, donc nous avons voir un meilleur
rdsultat, et qu'on pounait qualifier comme un iquipement a tres haute performance dnergdtique.

Figure 90 r 6tiquctte d'6nergie
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IV. Chapitre du projet

Conclusion g6n6rale

L'objectifde notre dtude consiste A une intervention sur la ville afin de prendre en charge le
cadre de vie urbain et I'aspect 6nergitique

Notre thdme ( traitement d'un neud urbain > nous a exig6 a passer par trouver des rdponses
aux besoins urbains, fonctionnels, architecturaux, et mdme aux exigences des habitants en
offrant un environnement multifonctionnel dans lequel se proposer un concept modeme de <
l'espace > ir tendance d'affaire, commerce et services.

Dans ce modeste travail, nous avons pris plusieurs v6ritables d6fis, ddvelopper deux
th6matiques diff6rentes, travailler avec des formes fluides, int6grer les notions de l'effrcience
dnerg6tique, sont les principaux d6fis qu'on a dipass6s.

La prdsence d'une zone de commerce, d'ichange et des services int6gr6s fera le projet

un espace de reprdsentation enviable insdr6 dans un cadre dl6gant et dans une zone strat6gique.

La pr6sence d'un h6tel rend dgalement I'ambiance g6n6rale trds agr6able.

Dans ce sens, notre projet architectural consiste d combiner entre les r6sultats des deux

aspects urbain et dnergdtique afin de l'int6grer sur son environnement urbain et qualifier sa

qualit6 6nerg6tique, qui doit 6tre mesurable par le label 6nerg6tique choisi (Haute Performance

Energdtique) qui est ddtermind par un taux de r6duction 6gal i l0 %, par rapport d la
consommation de r6f6rence.

La simulation a conclu que nous avons r6duit la consommation par l'application des concepts

bioclimatiques a un taux de 40.62%, dans ce casJi, nous avons atteindre notre objectif
dnergdtique et voir un meilleur rdsultat, et qu'on pourrait qualifier notre projet a THPE.

Ce projet nous a donner un esprit cr6atif qui nous incite i faire mieux pour les futures

constructions. Comme il a dit l'architecte Frank lloyd Wright : < Mon proj et pr6f6rer c'est le
prochain >.
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