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fusumi:
Dans le cadre de nofe projet de fin d'6tude, nous nous sommes interess6s sur la crise de la ville

d'aujourd'hui i l'6chelle environnementale (ilot de chaleur urbain), et urbaine (la perte du

rdle de la voie dens la strucfuration de le ville et de I'ilot comme unit6 d'intervention) et

avoir les solutions qui peuvent r6soudre ces probldmes.

- Pour atteindre cet objectifnous avons fait une recherche sur :

l. le plan urbain de la ville du l9eme, 20eme et 2leme sidcle, bas6 sur kois points essentiels

(structure- forme et fonctioo) dans les trois 6chelles ville, ilot, bitiment afin de ressortir avec

les outils de conception colrme : la continuit6 de la voie, l'ilot comme unit6 d'intervention,

l'ilot ouvert, la mixit6 fonctionnelle... etc.

2. le plan environnernental de la ville qui est bas6 d'une part sur le confort thermique et ses

influences telles que I'ensoleillement, et d'autre part sur les indicateurs de la morphologie

urbaine comme outil de v6rification.

- ensuite nous avons fait l'6laboration de notre projel on se basant sur cette recherche surtout

sur I'ilot ouvert comme solution qui repond i la fois sur le climat et le cot6 urbain.

- on a termin6 par une simulation &rerg6tique afin de v6rifier I'efficacit6 de notre projet par

rapport le contr6le de la consommation et le cout annuel.

Mo8-clis .' ilot de chaleur urbain, la continuite de la voie, I'ilot comme unite d'intervention,

I'ilot ouvert, l'ensoleillemen! la porosit6, les indicateurs de la morphologie urbaine



A6stract:
As part of our end-of-study project, we focused on the currant city crisis on the environmental

(urban heat island) and urban (the loss ofthe role of the road in the structuring ofthe city and

the city block as a unit of intervention) have the solutions that can solve these problems.

- To achieve this goal we did a search on:

1. the urban plan of the city of the lgth, 20th and 2lst century, based on three essential points

(sfruchre-form and function) in the three scales city, island, building in order to stand out with

the tools of conception as: the continuity of the way, the island as a unit of intervention, the

open island, fimctional diversity ... etc.

2. The environmental plan of the city which is based on the one hand on the thermal comfort

and its influences such as sunshine, and on the other hand on the indicators of the urban

morphology like tool of verification.

- Then we made the development of our project, based on this research especially on the open

island as a solution that meets both the climate and the urban side.

- We ended with an energy simulation to check the effectiveness of our project against the

control of the consumption and the annual cost.

Keywords: urban heat island, continuity of the road, city block as intervention unit, open city

block, sunshine, porosity, indicators of urban morphology
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INTRODACTION GENERALE

Introduction

A travers les diff6rents iges de I'humanit6, I'homme a toujours essay6 de cr6er des

conditions favorables pour son confort et ses activit6s dans son habitation et de fouver des

solutions pour faire face aux al6as et changements climatiques et s'adapter dans son

environnement-

Il a commenc6 par cr6er des abris pour se proteger des agressions ext6rieurs : du climat

trop rude, des ennemis, des maladies...etc. Puis il a modifi6 ses habitats, pour avoir plus de

conforts en les structurant, formulant, am6nagent, 6clairant, chauffant - ..etc.

De nos jours et depuis la r6volution industrielle, ces exigences augrnentent et se multiplient

de plus en plus, t-es concepteurs n6gligent le principe d'adaptation du bdtiment dans son

environnement consfuit (la ville), en se fondant entiBrement sur les dispositifs technologiques

qui ne fonctionnent qu'avec I'energie fossile, ce qui a cr66 un environnement artifrciel qui

consomme beaucoup d'6nergie, et surtout dans le secteur du bitiment qui represente 45Yo des

consommations d'energie i lui seul : le chauffage represente 10 Yo, l'i:clainge artificiel

consomme chaque ann6e prds d'un l/5 de l'6lectricit6 mondialer, ce qui a induit 25% des

€rnissions de CO2. Cela a favoris6 avec d'autres paramdtres comme la pollution des voitures et

les industries, la diminution de couvert v6g6tal, et l'imperm6abilit6 du sol, la cr6ation des ilots

de chaleur urbains et l'€mission de gaz i effet de serre et donc le changernent climatique, ce qui

a conduit la ville d une crise environnementale.

Et en paralldle la ville a connu une crise utaine au 20eme sidcle aprds I'arriv6e du

mouvement modeme qui a fait un shangement radical sur le plan structurel, formel et

fonctionnel :

1- Les voies perdent leur r6le de sfuchrration du sol, alors la perte de I'ilot comme unit6

d'intervention, et donc sdparer le biti du sol.

2- l* zontge a cr66 la s6paration entre les activit6s de travail, I'habitat et le corrmerce.

C'est pour ces deux raisons (crise environnemental et crise ubaine) que les soci6t6s au

niveau mondial, ont pris conscience d'une nouvelle d6marche durable concemant la protection

de I'environnement naturel et artificiel et la correction du plan urbain (bati et non biti) de la

ville, pour rme vie id6al i la gen€ration pr6sente et future.

1.IGus4THENtr,l N. d 
'.t.2ooc2w,v6
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INTRODUCTION GENERALE

I.l. Probl6matique

Un projet urbain et architectural bien congu est un projet qui rdpond dans son milieu

physique (sol et climat) et aux besoins de ses utilisateurs.

Alors un projet doit 6tre adapt6 d son environnement (physique et social) c'est-i-dire

<< adapt€ au climat et d l'envfionnement imm6diat >>, donc maitriser i la fois les impacts sur

I'environnement ext6rieur et s'assurer d'ambiances int6rieures saines et confortables.

* A I'instar de ce qui a pr6c6d6, notre probl6matique se pose sur :

- Quel sont les outils de conception i prendre en consid6ration pour concevoir un quartier

durable qui r6pond i le crise environnemental et i la crise urbaine ?

- Quel est I'impact de I'ensoleillement sur le morphologie urbsine pour un confort

thermique i l'6chelle de I'ilot et du bitiment ?

I.2. Hypothises :

Afin de repondre d nofie problEmatique nous avons propos6 les hypothdses zuivantes :

I.2.1. A t'echelle du quartier/ilot :

* Hypothises Urbain :

I -La continuite des voies comme outil d'articulation du projet dans son tissu permettent la

fluidite de la circulation.

2 -L'ilot comme unit6 d'intervention dans la structuration de notre sol.

3 -L'ilot ouvert corrune solution morphologique du bati qui repondant aux probldmes urbains.

* Ilypothises Environnemental :

- Un quartier durable avec les notions de I'architecture durable et bioclimatique

- L'ilot ouvert comme solution morphologique du biti (la porosit6) qui r6pond d la crise

environnementale (ICQ.

L2.2. A l'6chelle du betiment :

- L'exploitation de I'ensoleillement dans notre bitiment r6duit la consommation 6nerg6tique

et donne un meilleur confort thermique

I.3. Objectifs :

I.3.1. Objectifs Urbain :

1- Cr6er une meilleure articulation et adaptation de projet dans Ia ville.

2- Avoir une meillewe rationalite de I'espace.

3- Creer une lisibilite entre I'espace public/priv6
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INTRODUCTION GENERALE

zl- Avoir une circulation plus fluide.

I.3.2. Objectifs Environnemental :

l- R6duire I'efret de I'ilot de chaleur urbain.

2- Crbq un environnement confortable (confort thermique) i l'ext6rieur comme d I'intdrieur

(quartier, ilot, bdtiment).

3- R6duire au maximum la consommation 6nerg6tique active.

A- Le premier chapitre consiste en une approche m6thodologique de recherche : Probl6matique,

objectifs, hypothdses.

B- Le deuxidme chapite : une approche th6orique bas6e sur deux 6chelles :

* Echelle Urbain :

- Faire une 6tude morphologique urbaine de la ville du 19*", 20*, 2l*sidcle sur 3 6chelles

(structurelle- fonctionnel et formel).

r Echelle Environnemental :

l- Etudier la notion du quartier durable et les differentes recherches men6es dans cet axe

comme le d6veloppernent durable, I'architecture bioclimatique et le confort thermique.

2- Analyse d'exemple (Quartier BEDZED) afin de mieux comprendre la partie th6orique et

l'application des outils de conception.

C- Le koisidme chapitre :

l -une anallne sur I'environnement physique qui va 6tablir les caracteristiques du site et de ces

relations structuelle et foncfionnelle avec la ville afin d'apprecier les conditions d'int6gration

de notre quartier d son environnement imm6diat.

2- 1'6laboration de I'objet architecturale qui prend en consid&ation les outils de conceptions

sur les deux 6chelles (urbain et envirormemental), tout en I'adaptant d notre th6matique.

D- Le quaridme chapitre : [a simulation

* L'utilisation d'un logiciel de simulation pour avoir le plus de paramdtres et de donn6es. Le

logiciel utilis6 est REVIT 2016.

a Lttilisation du logiciel permettra d'6tendre la marge de la recherche et de compl6ter projet.

r Cette partie implique une corr6lation entre les donn6es simul6es afin de comprendre I'apport

de I'ensoleillement sur le confort thermique et la consommation 6nerg6tique.
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CHAPITRE I : ETAT DE L'ART

Introduction

- Afin de r6soudre note problEmatique et v6rifier nos hypothdses nous avons fait une 6tude

th6orique qui se base sur deux echelles :

l- Echelle urbain: on a fait une 6tude sur Ie d6veloppement de la ville depuis l'architecture du

l9erne sidcle jusqu'au 2lerne sidcle sur trois paramdtres : forme, fonction et structure et cela

pour avoir les avantages et les inconv6nients de chague fEriode afin de sortir avec des outils de

conception qu'on applique dans notre projet d 1'6chelle urbain.

2- Echelle environnemental: on a fait une 6tude theorique qui se base sur 4 niveaux:

i [,a ville: qui utilise I'architecture durable comme principe pour son d6veloppement sur les

trois dimensions : environnemental, 6conomique et social.

t Le quartier: considere les principes de quartier durable (qui s'inscrit dans une perspective de

d6veloppemort durable) et le confort thermique comme r6ference pour la sfucturation et

l'am6nagement-

r Le bdtiment: on a appliqu6 les proc6des et les principes d'architecture bioclimatique ainsi que

le confort thermique dans I'am€nagernent afin d'avoir un meilleurs confort de vie et rdduire la

consommation 6nerg6tique.

t Dans ce niveau on a fait un Analyse d'exernple (Quartier BEDZED) afin de mieux

comprendre la partie th6orique (quartier durable et I'architecture bioclimatique) et I'appliquer

dans la realit6.

I.1. A L'6chelle Urbain

- INTRODUCTION

Aprds I'arrivee du mouvement modeme d la fin du I 9eme sidcle et le changement sur le plan

formel, fonctionnel et struchrel, la ville a cormu deux grands probltmes sur I'echelle urbain

concerflant les voies qui perds leur r6le de structuration du sol et donc la perte de I'ilot, et le

zonage qui pose un probldme d'6loignement entre les zones (travaiVhabitat). Afin de r6soudre

cette problErnatique nous allons faire une 6tude de dwelop,pernent de la ville pendant (19eme

,20eme et 2leme siecle) pour mieux la comprendre et avoir les solutions et les outils de

conception n6cessaire.

* La synthdse de notre 6tude se r6sume dans les tableaux suivant :
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A L'ICHELLE DE LA VILLE A L'fCHELLE DE L'ILOT

Une structure rationnelle de la ville qui

est bas6 sur la continuit6 des voies et

I'alignement du biti sur la voie

$
Figurc 7 : lo continuiti des voles

principe de structure en

ilots et en parcelles

comme r6sultat de la

structuration du sol par les

Figure 2: ilot (ville New Yotk), Source :
h tt ps : / /w w w. es po z i u m. chl o - s pcu lo t i o n -
u rbo i n e u n e -o p p t oc h e -h i sto r i q u e

voles
1 r{t i.,

- Ilot ferm6 avec un espace

*--*tr,-;

Fiqute 7: ilot ferni (New York),

Source : www,esDo2iufi.ch

ccntral d l'rntericur

.l
i

t

f-l
2
&

-Ville en quadrillage r6gulier
avec des perspectives urbaines.

Figure 5: Ville en quodrilloge (New Yotk),

Source : Auteut

- La fagade urbaine continue et
align6 sur les voies

Figure 6: Lowet Monhotton circo, New yotk.

Source : www. Di n terest. fr

I
I
t
r

,

,,1

1

)
a

;rf

- Alignement du biti par
rapport aux voies

Figure 8 : New york stock exchonge 1897,
Sou rce : h ttp : //s ky sc t o p e t. org/EXH I Bl fl O N
S/W AL L_sf RE ET /40_w o I l_2. ph p

i

A L,fCHELLE DU BATIM

La fagade du biti : fagade compos6

Figurc 3: Horse-drown Omnibus, New York 1880,5
h tt p s : //w ww. pi n te re st.c o m/ pi n/ 7 599 89 309 4 3 I

La forme du biti : forme du
bdti r6gulier suit la forme de
la parcelle

Figwe 4: logode urboine (New Yorkl,
Source :
http : //www. vi n td g. e s /201 5/04/40-
o mq z i n g - vi n to ge- p h otog tophs- of . htm I

ta rrrn.r :l ,..r,,.
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h Figute 9: WollStreet in 1850,

s ou r ce : http s ://www - th eotl o ntic - com/ b u s i ne 5 s/o t c h iv
e / 20 15 / 10/wo I l - strce t -fi rst- b I o c k- m i I I i on o i r e /4 1 1 6 2 2 /

6quipements importants et
espace public (place)

- La fonction du bdti suit le statut des voicg
- int6grer des

cornmerces au RDC

sur les voies

importants (mixit6
fonctionnelle)
Figure 10: schimo de fogode
composd, Source : Auteur

LES AVANTAGES LES INCONVENIENTS

- Une circulation continue (a(iculer enfre I'existant et projet6)

- Une meilleure int6gration du projet dans son contexte d l'6chelle urbaine

- Une meilleure rationalit6 de I'espace,

- Densit6 trop important
- ILOT FERME : cr6e

- probldme d'ensoleillement dans les bAtiments

l v[ apportcr, uu XlXc sidclc, un nouvcau boulcvcrscment dcs villes, tant par I'accroissement de la population (qui a provoqu6 I'insalubrit6) que par la r6orgr
urbain. Mais cn Am6riquc lcs villcs originelles sont des villes littorales car c'est par li que les colons sont construit les villes selon le plan europ6en < hlppodamle >

I

T

ri
&
F
U

il3a

I

i

$r ': t1

- le statut des voies est d6fini selon son
importance dans la ville
-la fonction suit le statut des voies par
ex les voies principales : des fonctions
administratifs, commerciaux et
religieuses.
-les nceuds sont marqu6 par des I



clc ot plus pr6cisCmcnt avcc I'arriv6c du mouvemcnt moderne (charte d'Athlnes) qui a cr66 un changement radical dans la conception de la villc
structuration, I'organisation des fonctions et la forme, ce qui a provoqu6 une crise urbaine et dont elle existejusqu'A pr6sent

t1 IllC S

A L'fCHELLE DE LA VILLE A L'fCHELLE DE L'ILOT A L'ECHELLE DU BATIMENz
F
Uz
tr

N

- L'apparition de zoning : s6paration entre les zones (travail, habitat et

commerce) et donc des d6placements automobiles : gaz d effel de serre,

et la cr6ation des villes dortoirs

- la construction des autoroutes.

- Les jardins et les places ne sont plus situ6s par rapport

i la logique structurelle et fonctionnelle de la ville.

- Le biti est r6serv6 A une seule fonction (habi(at

- La prise en compte du rayonnement solaire

conception architecturale et I'organi

fonctionnelle du bdti

ri
&
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- la voie n'est plus I'outil de

structuration de la ville
- discontinuit6 des voies entre

l'existant et le projet6

- disparition de la hi6rarchisation des

voies et donc la perte de la forme de

l'ilot et du biti.

Figute 1!: discontinuift des voies
Source : Auteut

la perte de l'ilot et la
parcelle comme

unit6s d'intervention

Figure 12: ville de fessolo El Medjo
Source : Auteur

- l'apparition du b6ton
et la struchrre en poteau
pouhe (lib6rer les
formes et les
dimensions du biti)
- l'apparition des tous
avec de grands gabarits
- le bati et situ6
al6atoirement (iI gdre sa

position sur le sol et non par la voie)

I
I
I

ll.r

Figurc 13: ville de Tessolo El Ma
Source : Auteut
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- Plan irrationnel de la ville

- Pas d'alignement des fagades

urbaines

\

Figure 14: irrotionolita de lo ville,
Source I Auteur

- La non homog6n6it6 et

l'int6gration entre le

bati et son

environncment nafurel

et constuit.

Figute 15: non homogdndite de lo ville,
Source : Auteur

- la standardisation
de la forme et le
passage i la

96om6trie parfaite
- la production en
s6rie de la bane et de
la tour

Figute 16: ville de Tessolo El Medlo,
Source : Auteur

LES AVANTAGES LES INCONVENIENTS

- Meilleur orientation du biti par rapport au soleil
- Nouveaux mat6riaux de constructions (b6ton- acier . . .)
- Plan libre avec grand port6

- Disparition de l'identit6 de la ville (la perte de la forme de I'ilot et donc du bati)
- Pas de r6flexion sur la disposition des espaces ext6rieurs.
- Irrationalit6 de l'utilisation du sol

- La fabrrcation des barres en s6rie d'6l6ments r6petitifs et identiques dispers6s sur de vastes espaces libres.
- L'apparition des probldmes d'accessibilit6, de circulation et de stationnements
- Le stafur des voies est disparu

- Le zontge = d6placement automobile (pollution de l'air

nn I

rf
r1

14
,,rif

$Jft

rj

I



kl
&p
F
U

ilF(n

- Suitc A la crirc urbrinc ct cnvironnemcntalc quc la ville a connuc au 20cmc siCcle, les soci6t6s mondiales ont pris une nouvelle d6marche de
ddvcloppcmcnt durablc (charte d'Alborg) qui sc base sur : la mixit6 fonctionnelle, R6duction de la mobilit6...etc.), afin de r6organiser le
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A L'fCHELLE DE LA VILLE AL'fCHELLE DE L,ILoT ET BATIMENT
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lan dc la villc ct diminuer la crise urbaine.

La continuit6 des voies entre existantes et

projet6es

Figure 17: lo continuiti des
voies, Soutce : Auteur
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lr

La discontinuit€ du b6ti et les
Diff6rentes hauteurs permet :

- d'ensoleilld, d'6clair6 et ventil6
l'espace intdrieur
- d'avoir plus de fagades

ensoleill6es, d'6clair6es et
ventil6es
- d'avoir plus de contacts entre la
rue et le jardin int6rieur (plus de
visibilit6)

Fiqute 18: lo discohtinuift, Sourc.

-=

les constructions s'implantaient et s'aligne par

rapport d la voie ce qui permet :

- une lecture de I'espace public/priv6

- d€limiter I'espace int6rieur de l'ilot (ardin)

Eiil'
illt,
ril,

1r:1tr
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Figure 79: l'dlignement de bdti ovec lo voie
Source : ,luteur
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- int6grer les espaces verts de convivialit6 au centre

du quartier et i l'int6rieur des ilots pour plus de

sociabilit6 (mixit6 sociale)

Figwe 20: les espoces verts ?uoftiet Mosseno.
Soutce:
li le. //C : /Us c rs/ Us e tO c \ktop /tt'%2 0 hw eaLr /qua 4 i e

962 0 n,atse n a/6 - 2 
-q 
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LES AVANTAGES

D'aprds la planche r6capitulative du projet de Christian de
Poruamparc l'ilot ouvert est d6fini par :

?1- ;,.-{,.< ,r .> t.
---j..-- .'P/

lr r/.U.'
I r'-'*,

Iq

coNcLUSroN 
I- Cette 6rude nous a permis de v0rifl{

hypothdses i l'6chelte urbaine d'une p{

d'autre part sortir avec les outils a..on.l

ffi:::::::llrid
l. Systime d'enclos :
permettant une lecture
claire des rues. Et une
s6paration public/priv6

2. Occupation de

['int6rieur d'ilot par

des jardins et des

cours privatives.

\

(de l'ilot), mais avec plus d'ouverture pcrm

aussi plus de soleil, lumidre et l'air

* Utiliser [a forme de l'ilot ouvert

* Favoriser la mixit6 fonctionnellc

l'int6gration des activit6s adminisff

(bureaux) et commerciales aux logements.

* Favoriser la mixit6 sociale par des cq

ouverts d l'int6rieur des ilots.

TI
,i ,"." '''I.l

3. Implantatlon en
bordure :

ouverture entre les
hAtiments.

4, Autonomle des bAtlments
permettant une mixit6 des
programmes et des mat6riaux
(mat6riaux modeme)

- intt
des

grer des bureaux et

cornmerces aux

logements, cette mixit6
forctionnelle permet de

diminuer les distances et

facilitd la vie aux habitants

Figute 21: lo mixltd lonctionnelle (Moss(no), So:fl.ce :

nIe : ///(, Use N: Uscr/Detktap/t t';to20b @tr\/(!u t'tt iet9i:An6
t cna/6- ) quarr i otna.r.*)u..onD rtrscd pdl

{,

.:

Uno mcillcurc structuration de sol et adaptation du projet dans son contexte d l'6chelle urbain
Ouwir lcr hAtir a la lrrmilrc ct a I'nir



I.2. A L'6chelle Environnemental

-INTRODUCTION

Suite d l'6tude urbaine et pour compl6ter la notion de la durabilit6 du projet, nous avons fait

une auffe 6tude th6orique i l'6chelle environnementale qui se base sur la protection de

I'envtonnement surtout contre le ph€nomdne de I'ilot de chaleur urbain et la maitrise de

I'energie d'une part, et d'autre part sw la cr6ation des ambiances int6rieures confortables dans

une d6marche de d6velopponent durable qui se mat6rialisent par I'apparition de nouveaux

concepts tels que le quartier et le bitiment durable. L'enjeu est de maitriser naturellement les

conforts d'et6 et d'hiver, en privil6giant des solutions simples et de bon sens comme: la bonne

orientation, la prise en compte de I'environnernent, la v6g6tation, ... erc.

- Pow en savoir plus sw ces concepts nous allons faire une 6tude qui est bas6 sur les points

suivants:

. L'architecturedurable

. L'architechrebioclimatique

. L'Analyse d'exemple (quartier BEDZED)

I.2.1.L'architecture Durable : (i l'6chelle du quartier)

I.2.1.1. Le D6veloppement Durable : (Annexe 01)

A. DEFINITION:

1 . << le diveloppement durable est le dit eloppement qui rdpond aux besoins du present sans
compromettre la capaciti des ginirations futures d ripondre atu leurs >>.2 t* rapport Bnmdtlaad
(1987)

2. une forme de d6veloppement 6conomique respectueux de I'environnement, du

renouvellement des ressources et de leur exploiation rationnelle, de maniire i pr6server les

matieres premieres. Ce mode de ddveloppement r6pond aux besoins du pr6sent sans

compromette la capacit6 des generations futures de r6pondre i leurs propres besoins.s

2. L. ToEpi.."Toupictiomaire" : le dictionnaire de poliiqrllc, Dewloppement ilurable. Lien :
h t A - //\1t rr,. k'u p i e. o r E/D i c t i e n 4 q i r clD clc bp p9!r941 d!! !t! . Mise en ligne le 05 janier 201 7
3. Actu-Environnerreot. Dctionnai.e eDvironn en.,e,ll.(021 O I I 20 | 7) httD: /\r.\r\I.actu

environnement.con/ae/d ictionnaire environnemen(-/delinition/devclopoement durablc dd.ohp4

Page 8
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CHAPITRE I : ETAT DE L,ART

B. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE DEVELOPPEMENT DURABLE {:

1. Assurer l'6quit6 sociale permettre la satisfaction des

besoins essentiels dos communaut6s humaines pow le

pr6sent et le futur, au niveau local et global, et

l'am6lioration de la qualite de vie.

2. Conserver I'intisrit6 de I'environnement : int6grer,

dans l'ensemble des actions sociales, culturelles et

economiques, la pdoccupation du maintien de la vitalit6, Fjgure 22: Divetoppement durobte,

de la diversit6 et de la reproduction des espdces a a* l" 
*,;,!"e,f/|f;1_i:;mobitier_

ecosystdmes naturels terrestres et marins. Ceci, par des neuf/developpement'dutoble

mesures de protection de I'environnemen! par la restauration, I'am6nagement et le maintien

des habitats essentiels aux esp,ices ainsi que par une gestion durable de I'utilisation des

6cosystdmes exploit6s.

I.2.1.2. Quartier Durable (Eco'Qu artier)

A. DEFINITION 5:

Un quartier durable est un projet d'am€nagement urbain, qui s'inscrit dans une perspective

de d6veloppement duable. n doit reduLe au maximum son impact sur l'eovironnement,

favoriser le d6veloppement 6conomique, la qualite de vie, la mixil6 et I'integration sociale. Il

doit €te durable, que ce soit d'un point de we urbain ou architectural, depuis sa conception

jusgu'i son exploitation. Il tente donc de repondre aux trois importants points qui fonl d'un

quartier un 6co.quartier : l'aspect social, 6conomique et l'6cologique.

'.I,c drvcl@qr€,Dt &rablE mis ctr ligtr lc u j.nvi.t 2017. (htrp: \'r{!.<!qLi.qh rful9q,ios\rtr-2dd pd,)
5 . XeO.fL U. (ZOt S). f-t-rr- d'u Aco<uottis. Tti* lragid.c Sciffi de I'Enviffinarat & CliE tologie. Orsn : Uaivesire
d'Orlr (50-l7D

5-%

3. Am6liorer I'efficacite economique ; favoriser une gestion optimale des ressowces humaines,

naturelles et financieres, afin de permettre la satisfaction des besoins des commurautes

humaines. Ceci, par la responsabilisation des entreprises et des consommateurs au regard des

biens et des services qu'ils produisent et consomment ainsi que par I'adoption de politiques

gouvemementales appropriees (principe du pollueur/utilisateur-payeur, intemalisation des

co0ts environnementaux et sociaux).

Page 9



CHAPITRE I : ETAT DE L,ART

- R6duction des consommations energ6tiques :

- meilleure gestion des d€placernents

- R6duction des consommations d'eau, sa collecte et l'6puration des eaux us6es

- Limitation de la production de dechets

- la limitallqn 6. I'imperm6abilisation des sols

Au niveau social

- Favoriser le d6veloppement d'espaces conviviaux, de partage, la participation d

I'am6nagement et i la gestion du quartier, promouvoir la mixitE sociale et g6n6rationne1le, mais

aussi la divenit6 des fonctions (habitat, travail, loisirs, culture...).

Au niveau Economique

- Promouvoir I'economie locale lors de 1a construction du quartier (mat6riaux) puis dans son

fonctionnemsnt (commerces et services de proximit6), et exp€rimenter des technologies

innovantes.

Quelques principes de base de quartier durable

Composantes Principes

Lo c alisatio n a mo biliti
durable

* Consolider les zones urbaines existantes et orienter I'expansion
urbaine dans les secteurs pouvant accueillir le d6veloppement de
faqon economique et dans le respect de l'environnement
+ Organiser le quartier en fonction de son accessibilit6 au transport en
commun et de I'inGgration des sentiers pi6tonniers et cyclables
+ Creer lieux de sociabilit6 accessibles d tous, favorisant les echanges
interg6n6rationnels
* D6terminer une densirc ambitieuse et coh6rente avec le milieu
existant
* Reduire les pollutions et les nuisances
* Travail sur la lisibilite et la qualit6 des separations entre espaces
publics, collectifs et prives

Mixiti d divercitd des

fonctions urbaines el de
l'habitat

* Contribuer i faciliter la diversit6 sociale et g6nerationnelle des
habitants du quartier par la variete des typologies d'habitat et de
services.
+Dversifier les formes, les ambiances architecturales
+ Interaction des diff€reotes fonctions et usages afin dc creer des
quartiers complets et autonomes

6.Vsonique Vanin d1tl) Diin ion d. L'ico-quorn.r paur n! till. t1un1hle. t)- 9 p1

Page 10

B. OBJECTIFS DE QUARTIERDURABLE:

Au niveau environnemental :

C. LES PRINCIPES D'AMENAGEMENT:6

Qualiti de vie
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* Actions en faveur de l'implantation d'6quipements, de services
publics et d'activites culturelles et de loisirs au sein ou i proximitE
du quartier

Espaces verts, milieux
naturels et biodiversiti

I Preserver et methe en valew le patrimoine naturel
t D6velopper les espaces de nah[e sur le site du projet, en quantit6 et
en qualite, en instaurant une trame verte et bleue
+ Iostaurer si possible des jardins collectifs et des espaces consacres
aux activit6s agricoles de gualiG

Gestion inldgrde et
optimale des eaux

+ G6rer localemsnt les eaux pluviales et les eaux de ruissellement
* Choisir une v6g6tation coherente avec les ressources en eau et les
besoins de drainage du site
* Conserver et am6liorer la qualite des eaux de surface (cours d'eaux,
bassins)

Efficacite inergidque

t Etudier le terrain, son orientation, ses deniveles, la disposition des
autres betiments et de la v6g6ation Lfin d'a.dryter le projet aux
contsaintes g6ographiques
+ Recourir aux 6nergies renouvelables et aux 6nergies propres
* S6lectionner des rnat6riarx de construction performants et
respectreux de l'environnernent

Gestion intigrie dcs
ddch*

t R6duire les dechets i la source
+ Limiter, trier et recycler les dechets de chantier et valoriser leur
reutilisation
t Adapter les logemenS au tri des dechets

Stationnement

* R6duire les possibilit6s de stationnement automobile en surface et
sur l'espace public

' , aagje +Jz anfoa theniiq.e. Mis al,EgLelr- 0E scpr.mbrr 201?. https/w\}$'.cncrsi!drD'lcs(c.bc/index.php?id: I 02501c2094;,{93

Page I 1

Tableau 4 : les principes de quarlier durqble, source : Vironique Manin. (201 I ).

D. LE CONFORT TI{ERMIQI.JE A L'ECHELLE DU QUARTIER:

Introduction

Suite i ce qu'on a dit precedemmen! et sur une 6chelle plus precis qui est le confort thermique

nous allons essayer de d6velopper la morphologie dont notre ilot ouvert se base sur elle, d

travers des concepts suivants:

t En hiver: par le princip€ de I'ensoleillement et ses influences.

t En 6te : par la ventilation naturelle, la v6g6tation et la min6ralisation.

- Et pour v6rifier nofre forme en termine cette partie par les indicateurs de la morphologie

urbaine.

Le Confort Thermique : 7

lr coofort thermique est d6ftri cornme un 6tat de satisfaction vis-d-vis de l'environnernent

thermique. Il est d6termin6 par les echanges thermiques entre le corps et son envtonnement.
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D.l. Le Confort D'hiver Et t e Confort D'6t6 :

D.t .1. Le Confort D'hiver

D.1.1.1. L'ensoleillement:

a. Les sources : 8

- les rayonnements solaires proviennent de deux types de sources externes: directe et indirecte

a.l - Les sources directes :

- Sont le soleil lui-m€me et la votte c6leste.

Les rayons solaires directs pendtrent en

apfrortant une lrrniere directive, ce qui conduit i
des ombres tts marqu6es et i des niveaux

d'6clairEmenl trds importants. La votte celeste,

quant i elle, correspond au rayonnemeat diffus.

Sa luminance est anisotrope (repartie de manidre

- --- \'otte c6leste

Soleil \'-
/- r.

I

Environnem
ert6rieur

t

Figute 2j: les sources de I'ensoleillement, Source : Belakehal.

a-2- Les sources indirectes :

- Sont les 6l6ments ou objets de I'environnement imm6diat, i I'origine directement 6claires, et

qui r6fl6chissent ir leur tour cette lumiere et deviennent ainsi des sources indirectes.

b- Les Influences:

b- l. L'ensoleillement du site:

L'ensoleillernent du site se decompose sn deux caract6ristiques principales : mouvement

apparent du Soleil et le releve des masques, qui permet une lecture directe des heures et des

jours de visibilit6 du soleil (par beau ternps)-

h-l-l morrveme,rrt annare-rrt drr snleil 9'

Pour bien comprendre et utiliser I'influence du $slsil dans le choix et le traitement d\rn site, il

faut bien str connaitre e tout iostant la position du Soleil dans le ciel. Cette 6tude permet de

calcul les apports solaires, pour le choix d'orientation d'un bati, la disposition des espaces,

I'ernplacernent des fen6aes, des protections solaires et de la v6g6tation, etc.

* Le position du soleil: La hauteur et lazimut du Soleil se sont les donnees qui d6terminent la

position du Soleil dans le ciel (figure 25).

Page 12

irregulidre) lorsque le ciel est clat et isotrop€ ., r2oor]

(rfurtie de maniere reguliere $E toute la votte) lorsque le ciel est couvert unifomte

8.ndatct e" frbc nort.K. (2N3) I'Acbim4e Mitrel dors k bArinern. Relerence aB nilieu araee a clirna, char/d et sec.Cutier d)
savoir- n"O4, (5-llp)
e. aagjc +,< L'e*oleilkaeat: I2t ouwrnen qryra dtSo,le r. Mis a lignc lc05 juin 201?. h!p!- E]atalLerCledE
lesite.be/index.phr, ?id= I 6?59tc6055
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Ainsi est connue la direction du rayonnement solaire et

peuvent Ctre calcul6es les surfaces ensoleill6es du bdtiment

. Ces calculs timdront compte des effets d'ombrage dus au

relief, au cadre biti, i la v6g6tation ou au bAtiment lui-m6rne.

- La hauteur < x > du Soleil est I'angle que fait la direction du

Soleil avec le plan horizontal. Elle se compte de 0" n 90' d

partir de lhorizon vers la voffte c6leste.

- L'azimut < y > du Soleil est I'ansle cr66 entre le plan verrical till!i"!j,:,!J 
i,?iiji1il,ili?!i"r:,

passant i la fois par le Soleil et

par le lieu coosider6, et le plao

vertical N-S. Cet angle vaut 0o au

sud et est conventionnellement

positif vers I'ouest et n6gatif vers

l'est.

Figure 24: Lo houteur et L'Azimut du soleil, Soutce : site intehet (ehergie +)

- Pour plus de clart6, on repl€sente generalernent la course solaire par rm diagramme an

coordonn6es rectangulaires.

Pour en sawh plas sar la construction d'un

diagramme solaire :

En regardant plus precis6men! la valeur de

l'azimut i diff6rents moments de I'ann6e, on

constate que I'expression "le Soleil se ldve A

I'est et se couche e I'ouest" n'est pas exacte. En

effet, en d6cembre, il se ldve au sud-est pour se

X = hautcur
Y = admut

E

ta

E

* s*
g

s

o

o

-T-
N

*

€

a

i
B

! i I r:i.:t<
ia

coucher au sud-oues! tandis qu'en juin, il se Fiqute 26: oiogromme soloire cytindrique pour uccte en

temos univcrsel, Source : site inlernet (en!ryte - t
leve prauquement au noro-e$ pour se coucner

au nord-ouest. Ceci donne 7 heures d'ensoleillement maximum en decembre et plus de 16

heures ar juin : ce sont les deux ipoques des solstices de I'ann6e. Ce n'est qu'aux 6quinoxes de

printemps et d'automne que la duree du jour est 6gale i celle de la nuit.

Quant A la hauteur du Soleil, elle atteint un maximum de 62" le 21 juin e 12 hewe (heure

rrniverselle), alors que le 2l decembre i 12 h miversel. Elle n'atteiot que 16'. (Annexe 03)

UCCLE

Page 13

a

/l
\

{\

N
$/)

\ !\
{



CHAPITRE I : ETAT DE L'ART

- En conclusion lo:

En 5t6, le soleil se situe haut drns le ciel et la joum6e solaire est longue (maximum au solstice

d'et6). En hiver le soleil est bas et reste visible moins longtemps (minimum au solstice d'hiva).

Le rayonnement solaire est exploitable i partir d'une hauteur angulaire sup€rieure i l0o en

raison des obstacles naturels et de la faible intensit6 du rayonnement d l'aube et au cr6puscule.

En rdgle gtn&ale, plus la hauteur du soleil est 6lev6e, plus l'intensit6 du rayonnernent solaire

est importante.

U:t=Z:rekvelc rnasqursl

Pour calculer I'ensoleillement d'un lieq il faut impdrativement prendre en compte les masques

solaires. Le masque solaire est I'ensemble des 6l6ments (arbres, bdtiments, montagres) qui

peuvent faire de I'ombre pordant la joum6e.

Figute 27: Exemple de mosque soloirc : oabrcs, montognes et bAtifient, Source : site intenet fHeliorama)

- Le masque solaire d'un objet se d6finit par sa

hauteur et son azimut, La hauteur est I'angle de vision

entre son sornmet et I'horizontal. La hauteur est

mesur6e grice i un clinomdtre.

- L'azimut dtn masque est sa position par rapport * ti::":;:t 
li::{rdu 

mosque, source : site

point d'observation. Par exemple : au Sudo i l'Ouest, au

Sud-Est. L'azimut est un angle mesur6 par rapport au

Nord g6ographique. Il est mesure grice i une boussole

(n aiguille, num€rique ou une application pour votre

smartphone).

b.2. L'Oientation 12 :
Figute 29: Azimut du mosque Source : site internet
/Hcliorama)

Orientation Nord : - Pendant l'6te, ils peuvent souffir d'un rayonnement direct au petit matin

et en soir€e car le soleil est bas et ses rayons provoquent un 6blouissement diffrcile i contr6ler.

r. AREL OAS.ncr R6Siooalc de I'Eavirmeocat (n lrrrai.e). (2008) 8/ir'e de t'b @rst a.tion. lj,l,:il.e: AREI. I'ADEME (Ageoct
& I'Etrvirutr.trEt d & Is Mritrisc de I'Fn€rgie) 6 l'Agctrcc dr I'cau Rnio-Mal6c, (7-68 p)
11 . Hclio-rr-, 

" -rswttfaire ot tdefi de 
"ssqw 

robire ) Ei6.r ligtr.lc 05 juitr 20l?- htlo: ,111\1!.heliorama.conl anrg!!j- lrrlrrqur
solaire/comment-faire-un-rel dc-.le-mardn.-sol^;te
11. I-ABRECHE S. (2009r. Forlne a,\:lAecniale et co4oa hE ott drique dans kr Mli,nds Anuconfs, da, des inlra.stn'ctur"-'

UnivssiG Mohamd Khide', Bislae (lMp)
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CHAPITRE I : ETAT DE L,ART

- Les espaces orient6es vers le Nord b6n6ficient toute l'ann6e d'une lumidre 6gale et du

rayonnement solaire diffi.rs.

Orientation Est :

- La maitrise de la lumidre naturelle est difficile car les rayons sont bas sw I'horizon.

- L'exposition solaire y est faible en hiver mais, en 616, elle est supdrieure d I'orientation Sud.

- Les espaces orientees vers I'Est b6n6ficient du soleil le matin.

Orientation Ouest :

- La situation la plus difficile, car le soleil donne en fin de joum6e sur une fagade surchauff6e

d un moment or) la temp,6rature est 61ev6e. Le soleil est dans un plan perpendiculaire d la fagade

lorsque sa hauteur est d'environ 30".

- Les espaces orient6es vers I'ouest peuvent presenter un probldme d'inconfort visuel par

6blouissement et surexposition en 616.

- L'exposition Ouest cumule la chaleur de matin6e et I'exposition directe au soleil l'aprds-midi

en €te. En ajoutant les temp6ratures d6ji 6lev6es en frn de joum6e, le contr6le des surchauffes

devient difficile.

- Orientation Sud :

- L'orientation Sud est la plus favorable pow le contr6le passifde I'ensoleillernent et la lumiere

naturelle Elle est la meilleure d respecter le confort d'6t6 et r6cup6rer les apports solaires

gratuits en hiver.

- Les espaces orient6es vers le sud b6n6ficient d'une lumidre plus facile d contr6ler.

- Ils ont I'avantage de b6n6ficier d'un ensoleillement maximal en hiver (soleil bas pendtre

profond6ment dans le bitiment) et minimal en 6t6 (la hauteur solaire 6tant importante et la

p6n6tration du soleil est donc moins profonde lorsque ses apports 6nerg6tiques sont importants).

HIVER ETE

5

0

4o
12 12 12

240 240

i,
0

12 \

Figure 30: les heurcs d'ensoleillement et les puissonces d'insolotion poua choque otientotion
en eti et en hivet ; Source : Office Iidatol des questions conjondurclles (7991)
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D3.2.1. Le Ventilation: 13

La ventilation naturelle est utilise€ or approche bioclimetique pour procurer I'air frais

n6cessaire aux occupants pour leur sant6 et contr6ler la temp6rature pour leur confort.

Cette strat6gie s'avdre efficace i contr6ler les surchauffes des bitiments si ceux-ci sont bien

congus et si les conditions climatiques le permettent : une disposition strategique des ouvertures et une

morphologie architecturale (la porosit6) favorable i la circulation transversals st verticale de I'air

permettront de generer suffisamment de changanents d'air pnur 6vacuer la surchauffe.

D 3.2.2. Lr V lg5tation: ra

La v6g6tation joue un r6le sur I'ensoleillement en tant qu'obstacle, qui peut 6tre ban6fique en

6te et Otre sans effet en hiver, gdce d la chute des feuilles. Quand la v6g6tation est dense, elle

peut absorber une quantite de rayonnement solaire, rafraichir la surface du sol et r6duire la

turbulence de I'air dens les couches inf6rieures ; la nuit, les feuillages diminuent le rayonnement

du sol et donc [a chute des temp6ratures. En 6t6, l'air au niveau du sol est aussi refroidi par la

respiration de la v6g6tation.

- Du point de we climatique, l'effet de Ia

v6g6tation est d'6viter une augrnentation de la

temperature de l'air et de g6nercr une

att6nuation des ilots de chaleurs urbains

"ICU'.

- La diminution de la temp6rature est produite

par I'effet indirect de I'ombre, mais aussi par
Figute 37: les diffitents eflets de lo vigitotion

l'effet direct de l'6vapotranspiration des plant€s. source: Dtoalri, M (20h)

D3.23.Min6rdisation

- L'eau constifue une source de fi'aicheur grdce au ph&romene d'6vaporation. Au cours de ce

processus, I'air ambiant se rafraichit en c6dant une parte de sa chaleur pour permettre

l'6vaporationls. Les dispositiB de gestion des eaux des pluies telles que les fontaines, les plans

d'eau et les rividres permett€nt la dispersion de I'humidite sous I'action du vent et donc le

rafi:aichissement de la ville.

13. Cqns dc Moc Marhi ( la vEtilrrid [a!rr![c t
u . aia&i.U. (ZOtCl. forr. t,i!/inc, clirut a ar4Aie qzk irdXot us et qwL, o.d:k. Tb& & Mrgiita . ArEhitrctrE d Ervimd@qt.
Alger : Ecolc Potytlctniquc d'Arcti&coxE Gr d'Urbdlisse. O?6p)

nimoisc et al&i€m€), (mHl Syrhn:e: x .1git co tre lz: ,,ts dc Chaktt Uttuins (ICU) 
". 

(4 - 16 pl

.\

coa ,F

c

&
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CHAPITRE I : ETAT DE L,ART

E, LES INDICATELIRS DE LA MORPHOT-OGIE URBAINE: I{

Pour compl6ter la morphologie de note ilot ouve que nous avons d6veloppez dans la partie

pr6c6dente, nous avons fait une 6tude de v6rification bas6e sur les indicateurs de la morphologie

urbaine. Cette 6tude permet de voir si la forme 6labor6 r6pond aux performances

environnementales, exemple : I'influence de la forme des bitiments sur l'ensoleillement.

E.l. Densite du biti :

GAUZN- MULLER, D. (200 I ) " DLfinit la densification en un nAme volume bdti de Plusieurs

logements au lieu de les italer en surfaces est une disposition prdconisie pour l'tconomie de

l'inergie consommie pour le chauffage des logements" (voir Figure 32).

- Il souligne qu'au - deli de l'6conomie d'energie, la densite du b6ti permet aussi d'6conomiser

les materiaux, l'emprise au sol et le cofft de la construction.

Fiqute i2: Potentiel d'iconomie d'6neeie selon lo denste des bAtifients (plus lo voleur est impottonte plus le bAtifient
consomme de l'inergie). Source :GAUzlN - MULLER. D (2001).

- La densit6 bitie est 6valu6e par le rapport de la surface totale de l'emprise des bdtis au sol d la

surface totale du pfimdtre de calcul consider6.
^ - sAP,/

La densite est exprimee par I'equation suivante: "b - L I As

r,' w,r,"!;** dt h6ti ent i

E.2. Le Densit6 Veg6tale: i:M b',c dc Mtima so,'sot

- L^a densit6 v6g6tale fait r6f6rence d la distribution horizontale de tous les am6nagements

urbains verts (parcs v6g6taux,jardins arbres) et leurs rapports avec la swface totale du pirimdtre

L. Ojsaq fr{.1ZOtl1. fr rmc yrbaine, cli,rat et Atergic quals indicaEu, et 4!elr al,rilr. Th€s€ de Magist r: ArchitEc{rrE e( Etrviroonement-

AEer : Ecob Potytechniquc d'Architeclure et d'Urb6nisme. (l 76p)
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CHAPITRE I : ETAT DE L,ART

de calcul. La repartition des surfaces v6g6tales dans les tissus urbains a des rdpercussions sur

le bilan des temperatures et sw celui de I'humidit6 relative de l'air.

- La valeur num6rique de la densit6 v6g6tale est fonction de tous les am6nagernents v6g6taux,

toutes essences confondues (Arbres, pelouses, broussailles, haies...). Cette valeur est calcul6e

par l'6quation suivante: Dv = A,/A.
A,,surface totale de l'aminagement verl ; et
A,,surface totale du girinCtre de calcul

E.3. La Rugosit6 Urbaine :

- I-a rugosit6 urbaine est caract€ris6e par la hauteur moyenne de la canop6e urbaine, constitu6e

par les surfaces bities, les surfaces v6g6tales verticales et horizontales, et les surfaces non bAties

- le calcul de la nrgosit6 urbaine est donn6 par la formule suivante:

&: Sr lS",
Ru : Rttgositi urbaine ;
St ! Surlace b,itie ; a
5"., . Surface de la canopie urbaine ;

E.4. La porosit6 :

La porosit6 d'un quartier ffiain est traduite par le rapport des volumes utiles ouverts i
I'ensemble des volumes du tiszu urbain consider6, d'aprds ADOLPI{E, L (2001). Il est 6valu6

en pourcentage et peut varier selon la nature du tissu urbain. Le calcul de la porosit6 urbaine est

donn6 par la formule suivante d'aprds ADOLPIIE, L (2001 ) :

s -.-:.,
" - t-;;; ,-vo- ,,"'
Li : IA longueur de l'espoce outerl i
ht: l,e roton hydroulique de I'espace ouw i
l/, : Le wlume molen de I'espace hAti j
l/, : Le wtlume mowa d'un etpace outcn i
11 riesl colculi en utilisan, I'iquaaion :

E,5. La Conpecit6:

r,,=l+rr-lml

h : Lo haular de la canopie dons lo rue considirte (hauteur molenne
des hitiments qui lo bodent)
I : Lt lorgeur moyeane de lo rue

Rapport entre la surface d'enveloppe ext6rieure non contigiie du bitiment, et son volume 6lev6

d la puissance 2/3.

- La compacit6 s'6crit :

q- fimI
A*: Sr,,fatc atirian d'anzlopl* nan etnigib d\ &i,,'lcat
f : Yotwr du lrllairrlnt

Page 18



- Le prospect est le rapport de la hauteur moyenne des bitiments d'une rue par sa largeur. [r
prospect moyen permet simplement de caract6riser I'ensoleillement et la lumiere disponible et

des effets d'ombrage au sein d'un tissu h6terogane donn6. Le calcul du prospect est donn6 par

la formule suivante :

p",: H^/r^lll

Hm : Hauteur moyenne de l'espace
L. : la plus petile largeur de I'espace

E.7. La Min6ralisation:

Cet indicateur retrace la repartition des surfaces min6rales dans le tissu urbain. C'est le rapport

non affect6 aux espaces d'eau et espace vert i la surface totale. n nous p€rmet d'6tudier

I'impact de la v6g6tation et de la min6ralisation sur les conditions micro climatiques.

L'indicatew de Min6ralisation se calcule par la formule suivante :

M _ s.- (5, +s.)
t%l5r

St : Surface totale du quartier indii
8v : surface affectee alx espaces vert
Se : surface afeclde aux surfaces d'eau

I.2,2. L'architecture bioclimatique : (i l'6chelle du bitiment) (Annexe 02)

I.2.2.1. D6lini6on:

L'architecture bioclimatique est une architecture qui profite au maximum des apports naturels

du soleil par des am6nagements simples et une conception ad6quate.l0

<< Ia conception architecturale bioclimatique s'inscrit dans la probl6matique contemporaine

li6e d l'am6nagement hannonieux du territoire et d la pr6servation du milieu naturel. Cette

dernarche, partie prenante du d6veloppement durable, optimise le confort des habitants, reduit

les risques pour leur sante et minimise t'impact du biti sur I'environnement. >>16

10.ARELo'Ag@ccRcgicDAlcd.I'EnvirmnemeateDlrrrEine).(2mt)&ei&d.l'icoconst.ti -Lnrrainc: AREI- I'ADEME (Agenct
dc I'Enyir.,mcmcri 6 dc la Maitri6. dc I'Effrgie) ct I'Agcncr dc I'cau R.hitr-M.trse, (7- 68 p)
16. Li.h(4A .Ix HcdcA (2(o5\. Truiti d'architecture et d'urboisne bioeliDvrtisuzs. Parrj Ot66r,'ER (ob6.watoirE da encrgi€s

ruoirvclables). { 776 D). ISBN 2-91 362G37-x
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CHAPITRE I : ETAT DE L,ART

I.2.2.2. Les Principes De L'architecture Bioclimatique

1. Implentetion et orientetion

Le terrain doit permettre d'orienter
le bitiment de fagon optimale pour
qu'il puisse profiter des apports
solaires. L'orientation selon l'axe
Nord-Sud est pr6ferable d l'axe
Est - Ouest, elle est m&ne
indispensable.
Une bonne orientation permet de
profiter des apports solaires et de
diminuer vore facture de
chauffage-

Est

No{d
\L

L-

-.
*

Sud

Figure 33: l'o entotion du bati
Pot rarDPort du soleil, source :
www.pinterest.cotfi

2. La compacit6

plus la maison est compacte, plus
la surface en cootact avec
l'exteriew est petite, plus les
deperditions thermiques sont
limitees, plus la consommation
d'6nergie a r6duit.

Figurc 34: lo compocite
so u rc e : h tt ps : //www - s I id es h o
re. n et /omo rblloouho mou 7/e
xpose-dlimi-1

Dri{riE frni..

3. La disposition des espaces
int6rieure
ks pidces i viwe seront situ6es

au Sud, afin de b€n6ficier de la
lumidre naturelle et des apports

de chaleur ; tandis que les pidces

peu utilis6es serviront d'espace

tampon, au Nord, enke

l'ext6rieur et les pieces de vie.

Espaces tempon : Ayant moins besoin de Chauffage
et de lumiere.
Obiectif: Creer ure isolation supplernentate par
rapport d l'espace de vie au sud-

Piices i vivre :
Ayant besoin de
Confort (disposition au
Sud de grandes Surfaces
vihees.
Objectif:
Un Ensoleillement et
une luminance limitant
I'usage de l'eclairage et
chauffage artificiel.

Figure 35: Lo disposition des espoces

interieure, source : AREL I'Agence
Bigionole de I'Envircnnement en

Lonoine). (2006) guide de l'ico
construction

4. Les mat6riaux:

ks mat6riaux de construction se

divisent entre :

- ceux qui stockent l'6nergie sont
la terre (adobe, pis6 ou terre crue),
la pierre, la brique, le b6ton. Ils
ont de < I'inertie >.

Figure 37:lsolotion ovec loine de Figure 36lsolotion ovec polystytine,
roche, source : source : www.expeft-ovolement,fr
www. p i oce nt i noe tf i I s. co m

LES PRINCIPES DE L'ARCT{ITECTURE BIOCLINIATIQUE

Ouest

(,
I
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CHAPITRE I : ETAT DE L'ART

- ceux qui ralentissent les
transferts de chaleur, les
isolants:

+ Ce sont la laine de verre, la
laine de roche, la fibre de bois,
le polystyrdne, la paille... Figure 38:qeton, source :

htt D : //ft. k h o bo r Dr Pss t om
Figure j9:Brique de terte crue, source
h tt? : //b ri due d etefi e. ov e r - bl oa - co m

Tableau 5: principes de l'archilecture bioc.limatique, source: auteur

I.2.23. Les Procfi6s De L'architecture Bioclimatique :

EN HII'ER EN ETE
* Capter le chelcur des rayonnements du
soleil grice aux surfaces vitr6e des fagades
orient6s vers le sud

IIVER
Figure 40:Des orbtes d

feuilles coduques, qui
loisseront posset les

tuyans du soleil en hivet,

h ft p : //s I i de pl oy e r.Ir/sl i d
e/s417672/

Figure 47: serre verticole, source :

http://www.boumord-
mo i son biocl i m otiq u e. co m/m o ison b iocl i m otiq u e - 2. pdf

u*I

I

I
I
)

*
I
I

* Se prot6g6 des surchauffes et eviter que
les rayonnements du soleil pendtre i
I'int6rieur de la maison grice aux :

trt
Figure lU:Des orbres d

feuilles coduques, qui
ombrogeont lo fo?ode
Sud de lo hoison en ate

'oufce 
:

htt p : //sl i d e p I oye r.Jr/s de/
5417672/

a

I

i
l

Figute 42:Des cosquettes de
toit colculies en consiqueoce,

Fiqure 43:Des toitures
vegdtoles ; source :

htt p ://www.vegeto I id. u s/v
egetol-id-project-
showcose/163 steep-

Figure 45: Murc en
pierre, source :

www,trqvoux.com

* Refraichir I'air par des solutions
naturelles telles ventilation naturelle

Figure 48: Ventilotion
noturelle sons VMC,

http://www.vmc
solle-de-boin.com/o-
ve nt i I otion n otu r el I e/

LES PROCEDES PASSIFS

Page 2l
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* Stocker la chaleur gr.ice i des parois ou
murs construisent avec des materiaux i forte
densit6 thermique
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Fiqure 47: Murc en biton, Fiqurc 46:Mute en te e cuite,
source : www.clowill.com source : www-hellopro-fr

Fiqwe 49: puits

conodien, source :
htt p : //www. c onst r u i re-
so i n. co m /p u i tc o no d ien

It
I

I
f

IIa

* Isolation thermique de toute la maison

Fiqure 50:isolotion des murt source :

h ttps ://www. pi nterest.com/ p i n/3 6U99 14 5 1 59 5 600 1 3/
Fiqure 5j: isolotion des ploncheR, source
htt ps : //www. bo t i rc m o..ofi

Figure 52: isolotion des

fen.trcs, source :

ht t p : //www. v e rre set mi t
o i rs. co m/dou b I ev itro qe t
enovotion-synov.php

Figure 51: isolotion des

toitures, source :

www.moisonbico.com

EN TIIYER EN ETE
* R6thaulfement de I'air par des solutions

Figure 55lo ventilotion d double flux ventilotion
miconiquement contrdle VMC (en hiver), source
www. b ou mo td - mo ison biocl i motiq o e. co m

i#

m6canique telles :

Figute 54: ponneoux

soloite thermique,
source :
htt p : //i I e me l. co m/se N i
ces/soloirc-
thermique/source

* Rafraichir l'air par des solutions
m6canique telles:

Figure 56: lo ventilotion d double Ilux ventilotion
miconiquement contr6le VMC (eh ete), source :

htt p : //www. ind u sco bel. be/sites/delo u I Uf les/i n d us _sche no
vmc-double-flux.jpg

Plir<i* et. e.lL

=1
It

F{
abrid aki.+

I
I lt
E'.":fl

t

LES PROCEDES ACTIFS

Tableau 6: les procides de l'archilecture bioclimatique, source : auteur

Page 22

I
7lt

-

I

:=f .=s= I
--L--=..n1*

ffi+..+

trl



122./,. Le Confort Thermique A L'6chelle Du Bitiment

A. INTRODUCTION

Pour completer notre rrcherche sur I'architecture bioclimatique nous avons fait une 6tude sur

le confort thermique i l'6chelle du bAtiment qui est bas6e sur l'ensoleillement (les strat6gies et

les influorces) afin d'am6liorsr le confort des occupants et r6duire la consommation

energ6tique.

B. LES STRATEGIES D'ENSOLEILLEMENT:

LE CONFORT D'HTVER LE CONFORT D'ETE

I
rd
F

Q

Capter la chaleur consiste i recueillir
l'6nergie solaire et d la transformer en
chaleur. Celle-ci depend du climat, de
l'orientation du bitiment, sa nature, ses

surfaces et ses mat6riaux . -. etc.l'

&ti
trl

Pour 6vitcr les surchauffes en 6t6, des
masques et des protections solaires (ex:
La v6g6tation les auvents, les stores)
sont indispensables. Puisqu'elles
aup.entetrt le pouvoir isolant des
fenetrss et conh6lent l'6blouissement. r'

I
EI
)1I
F
A)

La capacite d'accumulation des mat6riaux du
bitiment permet de stocker en plus ou moins
la chaleur captee lorsqu'elle n'est pas

necessaire, dans le but de la restinrer i un
moment oli ce besoin se fait sentir.rT

c
r.I
v)
2
z

Il faut minimiser les gains intemes
pouvant causer des surchauffes
notamment en 6te. La densite
d'occupation de locaux ou encore ses

6quip€ments en sont ir I'origine.tT

ti
fl
t-laz
U

La conservation de la chaleur concerne tant
la chaleur qui d6coule de l'ensoleillement,
d'apports inlem€s ou du systdme de
chauffage- Cela rwdle l'inter6t d'orieder les
pidces selon leur fonction et de cr€sr des
zones d'ambiances thermiques
differenci6es. r7 *

Ei

aa

Le rafiaichissement par la ventilation
naturelle permet de dissiper les
surchauffes- Il peut s'6tablir srn
diff6rentes bases : tirage thermique ou la
pression 6olienne. Elle se retrouve sous
diftErentes formes : ventilation
uni laterale, ventilation transveisale, des
dispositifs naturels tels que les plans
d'eau et la v6g6tation...etc. r7

tr

3a

lorsque la chaleur accunul6e dans un
marcriau durant la @ode d'ensoleillement
est restituee i I'afu ambiant par rayonnement
et convection, ou par I'effet de gheminee

(migration naturelle des masses d'air chaud
vers le haut). I-a distribution doit 6tre en

fonction des pieces et de leur occupation. r'

Tableau 7 : les stratigies de I'ensoleillement : source: duteur

16- Uct(d,A .Dc Hsd.^ (2OO5\ btw d art EaE .t d'lrlpti$e bioctinariCua. Pdrrr. Ob6.w'ER (Obsewrroirc d.s .retgi.s
n roryelablG). (776 p)- ISBN 2-9136120-31-r.
l7.L blog dr fhlbitat drabl e. 7 pri"eipes bioclinari$ps porn.enou.r avec I'o., Ae ,irrl mis cr li8Dc le l0 juin 2Ol?. huptlry!!!-hllg:
habita!-durablc.com/7-pri!rrncs'bir:climatiques-pour-renouer-avcc-lrt4:dl':bqltl
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C.pt r

CoDfort d'hiver

Figure 57: schdmo des stratigies de l'ensoleillement (hivet et eft), source : li'bord,o .de herde,o- (2005)

EYit.r

Prol6g.r

R.t oldl.

Confort 6t6

OUE5T

'tD

C. LES INFLI.JENCES D'OPTIMISATION D'ENSOLEILLEMENT

C.l Confort d'hiver

C.1.1. La forme et Ia geom6trique de I'enveloppe :

La taille et la g6om6trie du batiment conditionnent en partie les besoins de chauffage. Des

batiments mitoyens auront moins de d€perditions thermiques par fansmission que des

bitiments isol6s. De m6me des bitiments compacts par rapport i des bdtiments 6troits avec

beaucoup de d6crochements. De m&ne encore des bAtiments de grand volume (administratifs)

par rapport i des petites villas.

t.ORD

E5T

Figure 58: L'otientotion du bdtiment, Source

site i nternet (const ruireonline.com )

C.13. L'orienbtion des espaces 'e:

Afin d'exploiter le maximum des apports de chaleurs et les rayons de lumieres il faut que

I'orientation des espaces soit :

u.I(cith Rob€rtsor, id.Sc. AtEh-, NSAA, Sott trE Desigtr- Glide sur I'irlanage nantrel dat hAtiI.,lents.(l}- 25p)
E , cP}1^. ,llDqs a col,tcEPTtoN, oRIENLInoN DE YofRE MAI*)N.I sa ligtrc Ic lojsin 201?. h!!pi, '2cph. con, urdcsrr!!!rp!!q!
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C.1.2. L'orienbtiou du bitiment /8:

Pour maximiser les avantages de

l'ensoleillement, les b6timents peuvent Ctre

situes et orient6s de manidre i profiter de la

trajectoire d6crite par le soleil au cours de la

journ6e ainsi que des variations saisonnidres. En

regle generale, les immeubles dont I'axe

principal est orient6 d'est en ouest ont un

meilleur potentiel d'ensoleillement.

.I
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I Placer les pidces de vie (salon, s6jour.. .) au sud, pour profiter d'un ensoleillernent maximal

(et des calories gratuites qu'il procure).

* A l'inverse, les pidces peu utilis6es ou destineos au stockage (garage, cellier, entr6e,

buanderie...) seront plac6es au nord.

t lrs autres pidces, comme les chambres et la cuisine, se r6partissent entre I'est (soleil le matin)

et I'ouest (soleil en soir6e).

OUEST
(c6ta (h ihbrl'
pa..s) e.Edoilbm€nl
p.do.ld I'ep.a.-fiiri

et abhrblarnaart,
Ptanter d6 db.ea

Ent€G

Ctranta d! pdlo.Irel
Cirrinnr a .a-tr (b

P€rxl€.i.. Ban da s65a

(34)

l-.!E rErr d',l. rile

EST
ti.rl onsdeaL L
m6lh, agr6ati€nEalt
d1 f,a 6n 6ta. da
grend r.frddirs6
anent en hv€r. Des
dclbk3 hnalra3
I irpGaol

1{ORD
p.. d. !obt, v?ia dhirs toiti, Irnh unlirnr. pau d. nEUdE,

n6c6li5 d.0.rrd.6 bn*E ,o(, b lriaa.! dar.raa d ix,
I

C,ar8oe

Erln!

Toaataa d (b.ELa pou

S* 6 ftaigE ChrnD.€ a 6rdE d!

SUD
(ctr b pf,s FSox do b nEisoo) robi .u zaifi f.lA,

b-n dEd€il6 I'li!ar, nEqise po{, FotagE fu so5a, tiG adlznis

A
tao.d

Figure 59: les oientotions, source : alJrce Jederal des questtons canjoncturelles (1991)

C.1.4. Les dispositifs solaires

a- Les ouvertures en frcede:

Les ouvertures, et les fen6tres, jouent un r6le important dans les relations du b6timent et de

I'occupant avec son environnement. En effet, les ddperditions thermiques et les apports de

chaleur ainsi que les apports solaires provi€nnent principalement des ouverhres. Celles-ci

6tablissent le contact entre I'ext6rieur et l'intErieur et permettert ainsi d'am6liorer le confort

thermique et visuel de l'occupant et r6duire la consommation 6nerg6tique. Afn d'atteindre ces

objectifs il faut que les ouvertures conviennent aux paramdtres suivants :

- L'orientation

- Type de I'ouverture
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- L'emplacement de I'ouverhue

- L'indice d'ouverture

- Irs mat6riaux de transmission et la menuiserie

a-1. L'orientadon des fenOtres:

L'orientation des parois opaques et transparentes de l'enveloppe d'un bitiment donne une

configuration appropri6e d l'espace int€rieur. Elle repr6sente u1 facteur prepond6rant dans la

conception des fen6tres puisqu'elle fait r6ference d la situation g6ographique du batiment et

d6termine la quantit6 d'6nergie solaire et de lumiere naturelle regue.r2

Orientation nord:2o

- B6n6ficient touls I'annis du rayennement solaire diffi$ et dtne h,midre 6gale. Il estjudicieux

de placer des ouvertures vers le nord lorsque les apports internes sont 6lev6s et lorsque le local

n6cessite rme lumiere homogdne, peu variable ou diffuse.

Orientation I'est :

- Profitent du soleil le matin, mais le rayonnement solaire est alors difficile d maitriser, car les

rayons sont bas sur lhor2on. L'exposition solaire y est faible en hiver, mais elle permet

d'apporter des gains solaires au moment of le bdtiment en a le plus besoin (chauffage).

Par contre, en 616, I'orientation est presente une exposition solaire sup6rieure d I'orientation sud,

ce qui est peu interessant.

Orientrtion onest :

- Pr6sente un risque reel d'6blouissement et les gains solaires ont tendance i induire des

surchauffes. En effe! les viEages toum6s vers I'ouest apportent des gains solaires I'aprds-midi,

au moment of le bitiment est depuis longtemps en r6gime.

Orientation sud :

- Cette surface vit6e est interessante pour des locaux n'ayant pas trop d'apports intemes, qui

ont besoin de chaleur en hiver et 6ventuellemsnt en mi saison. En effet, I'apport solaire

valorisable en hiver et en mi saison est assez cons6quent. En 6t6, les apports solaires se

produisent lorsque le soleil est haut. Il est facile dans ce cas, de s'en prot6ger par des auvents,

6ventuellement fixes

u f-ennfcm s. 1zoo91 Forie afthikt urol et cot&a lDgorterr"iqe d!D, les htuine t Al&atils, cos da infra.thrtu es

d'enseignenenr uldrierr en ftgio* orides. Th* de maAisl.f : ArEhit€clllre, form6, mbiec€s ct d€veloppcrnerrt (fuiable. Biska :

UDiv.rsita Moharned Khidlr, BiskE- (72- 384p)
N.ijr{rgic+. choi* laleiatre comme captew de hmiire rarlrlrre. rdseoligDclc05 juin 201?. hup w\r-glqcElL\
L..rrr br rrlcx DhD"id lUl)85
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a-2. L'emolecement de ltouverture 20 :

L'ernplacement de I'ouverture dans I'enveloppe du bitiment exerce ulre grande influence sur

les gains thermiques dans les espaces int6rieurs la penetration de la lunriere.

Pour 6valuer cette influence, nous comparons trois fen6tres identiques, situ6es A 3 hauteurs

differentes.

IT
JtI

,'.1

Posiliori bass6 Poaition a mi-hauteur Posilion harrte

- Plus la fen6tre est 6lev6, mieux le fond du local est ensoleillde et 6clair6e naturellement. Si le

E : 6dai6ffin dr mur d6 lond

Ei+
,...]

t:t:
l+li

fond du local (situ6 n 7 m de la fagade

dans notre test) regoit une valeur de

r6f6rence 100 pour la fen€tre basse, il
recelra 128 pour la ferrdtre i mi-hauteur

et 143 pour la fenetre haute.

- A surface 6gale, les apports solaires qui

pendtre d\rne fen6tre est donc maximale au niveau dtn bandeau horizontal, situ6 en partie

sup€riewe de la paroi.

- De cette 6tude, on peut d6duire une autre conclusion trds interessante : c'est la zone inf6rieure

dtne fen6tre qui est la moins efficace en matidre d'6clairage naturel. Ia pr6sence d\rne alldge

opaque est donc thermiquement pr6f6rable (presence d'une isolation pour diminuer les pertes

en hiver et opacitd vis-d-vis des apports solaires).

a-3. Indice d'ouverture : 21

L'indice d'ouverture s'avere rm aspect fondamental pour l'6quilibre lumiere / thermique, il

represenG le pourcentage de surface vitr6e rapportee i la surface du local. I- Sv *100 /Sl

a..,lo4n +. Chon b bf^Atn corine cqrew dz haiiire naatrelb. mis atigac lc 05 juitr 201?. httpr/Af!\u.energrcolu-s-
Icsire belindex-I,hl,? id: l!Q!5
21. B.t@d PALTLE (EPFL-ENAC 2tr,t'). Dilwsiri! d'dxtairqe ,@,nt, W-M : aryr et h.rni'rc: t poi6 d'bloirage (1- 12 p)
htt taea!!! cpl.rhok.phpl-t)7 t/DO!!UE-\TS/(plLS-TH[oRtL/D]lpaals_Eclallsgad.l

t/o

E'.
E*i:

a
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CHAPITRE I : ETAT DE L'ART

1- Un indice de 107o n'est pas suffisant pour procurer un eclairage satisfaisant ir I'ensernble du

local

2- Un indice de 2oo/o est g6n6ralement suffisant pour offrir une couverture satisfaisante des

besoins en lumidre naturelle (quantitatif + wes), i condition que l'environnement ext6rieur et

I'orientation ne soient pas trop d6favorables.

3- Un indice sup6rieur d 30% se traduit par des risques de surchauffe accru en 6t6 (pour les

fagades expos6es). En site urbain (masques importants) ou lorsque I'orientation est d6favorable,

cette valeur est souvent indispensable

4 - Un indice de l'ordre de 50% se traduit par des 6changes thermiques trds importants (hiver

& 6t6). La mise en euwe de fiple vitrage est n6cessaire pour satisfaire le label Minergie

lo = 5o7o

a-4. Le vitrage .'

Les baies vitrees et leurs distributions sur I'enveloppe sont des paramdtes essentiels lors de la

conception d'un bitiment. kur premier r6le est d'assurer le confort thermique et visuel des

occupants et de gerer les apports solaires en toute saison. Pour r6ussir ces objectifs il faut

pren&e en consid6ration plusieurs paramdtres tels que lrs caracteristiques de vitrage, sa nature

ct ses typ€s.
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1- Les caract6rlstiques de vitrage : 22

Les vitrages se caract6risent par trois facteurs :

- Le facteur solaire (g;) .' k coefficient de transmission 6nergdtique, dit < facteur solaire>,

repr6sente le pourcentage d'energie solaire incidente, fansmise au travers d'une paroi vitr6e i
I'intdrieur d'un local ; plus basse sera la quantit6, moins il aura d'effet de

serre, plus grand sera le confort d'616.

- Le faaeur lumheux Cn) : Le coefficient de transmission lumineuse quantifie le taux de

lumidre qui entre dens le bitiment au travers du vitrage. I-orsque l'6nergie solaire est intercept6e

par une paroi vitr6e, une partie est r6flechie vers I'ext6riew, une partie est transmise d l'int6rieur

et enfin une partie du rayonnernent est absorbee par le vitrage, telle qu'illustr6es dans la figure

ci-dessous' Exr. *,. trr. 
".r.TE : f@tai de ,ransn ission

RE :Jocleur de dlexion
directe,

AE : Jiclat {abtorptia",
direLtc,

FS : faceir tolaire de
,ra tfiitsion tol4lc
denelcie d ootE6 le
itosc.

27. Mazate M. 12012) Etude e, Avatuation da co fon &ennique des bAnnenB A caracire prblic.MfuItrjr-M^dstEt: Architocture- Tizi
ouzou : Univ6sit6 Mouloud Mammeri de Tizi ouzou-(sl- 167p)

TT

I,.
TE

RERE AE
AE FS
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- Le fac'teur thermique (lI): Le coellicient de transmission themrique exprime la quantit6 de

chaleur traversant un mdke carr6 de vitrage par degr6 de diff6rence entre la temperature

int6rieure et ext6rieure. Plus le coefficient est bas, meilleure est l'isolation

thermique du vitrage.

Simple Double

'#:; 
"',' "::: 

: "'; i ; ; ;:,i 
q u e s d e v i t r o s e

2- La nature du vitrage 22

La oature du vitrage a une influence sur la transmission 6nerg6tique du rayonnement solaire

selon les caract6ristiques suivantes :

l-Les vitrages clairs sc,nt colmus pour leur haute capacit6 d laisser p6n6trer la lumiere et le

rayonnernent solaire.

2-Les itrages absorbants: ils sont teint6s et permettent au vere de diminuer la fraction

transmise du rayonnernent solaire au profit de la fraction absorb6e. Ils r6duisent sensiblement

la lumiere et I'energie tansmise.



3-Les vitrages riJlhchissa rs sont caract6ris6s par la pr6sence d'une trds fine couche m6tallique

r6fl6chissante et transparente, qui accroit la part du rayonnement solaire r6fl6chi et diminue

donc la fraction A"ansmise. Ils sont surtout utilises en bitiment tertiaire, Leur objectif est de

limiter l'6blouissement et les surchauffes en 616.

3- Compareison entre simple vitrage et double vitrage .'B

La kansmission solaire du double vitrage est €rr. ar Eti- f,r.

6e-ffi'4. &lz#'*
l6gerement plus faible que celle du vitrage simple car la -'
chaleur qui haverse le vitrage est absorb6e et r6fl6chie

Les sch6mas suivants donnent les Le coefficient de 
t 2

transmission thermique lJ et Le facteir solaire G d\- '::;;f"t"1o':;;,i:";i:::;:.":.::;:':',:::;::,",

double vitrage et d\rn simple vitrage : k trsie +1

C.2 Confort d'616 :a

C.2.1. les protections solaires

- lrs protections solaires peuvent prendre de multiples forme, elles rdpondent g6n6ralement

aux objectifs suivants : . Ia diminution des surchauffes.

. L'occultation des locaux.

. L'augEentation du pouvoir isolant.

a- la v6s6tation :

Avantages Inconv6nients

- Pour les niveaux bas d'un bdtiment, une
v6g6tation d feuilles caduques peut bloquer le
rayonnement solaire direct au printemps et en
6t6 et le laisser passer en hiver de maniere d
b€n6ficier des apports solaires.

- Des v6g6taux trop denses peuvent
diminuer l'6clairage naturel donc
l'utilisation de l'6clairage 6lectrique.
- [,es 6tages hauts sont moins bien
proteg6s.

Figure 62: b vegitotion en 6te et en hivet,
source : ICEB. Ydnnick Sudet (2014)

I
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23. aagie +. Le itrage isolair thermiqg et le vitage isok 
"t 

acrustiqe. mis tn tiSne le 05 jutu 2Ol?. tttps::rs:usacrcld!!.
lesile.beli dex. php lid- I 039?#.567 +c568
2a .ICEB Onstitrt pfir la cooc.ptio &orr6p{D6able (hl b6O, Yamid( $mcr. QOl4). L'Abiruge wtturel. Ie-de-fraoc€: Pas€alo Gorges,

Pascale C€ron ARENE. (?6p). ISBN EAN : 978-2-911533-12-9



CHAPITRE I : ETAT DE L,ART

Avantages Inconv6nients

Si I'orientation est franche (plern
sud) et que le sysGme est bien
dirnensionn6, il permet de bloquer la
p6n6tration du rayonnement solaire
direct au printemps et en 6t6 pour
6viter les surchauffes.
Permet 6galement de ben6ficier des
apports solaires en p6riode
d'automne et d'hiver.

Diminue la
composant€ diffi$e de
la lumiere naturelle.
Eclairements
m6diocres sous des
conditions de ciel
couvert.

Figute 63:Brise soleil horizontole, Source
ICEB, Yannick Sutter. (20 I 4)

b-2-Brise-soleil verticaux ext6rieurs :

Avantages Inconv6nients

Permet de reduire

consid6rablernent la
p€n6tration du

rayonnement solaire
direct.

Fort impact sur l'eclairage
naturel et la vue sur

I'exterieur. fchirements
m6diocres solls des

conditions de ciel couvert.

Figute 64:Brise-soleil verticol, Source
ICEB, Yannick Sutter. 12014)

I.23. AIYALYSE D'E)GMPLE : Eccquartier BEDZED

- Afin de compl6ter notre 6tude th6orique i l'6chelle environnernentale et pour mieux

comprendre les diftrents principes et les outils de conception nous avons fait une analyse

d'exemple de quartier BEDGD qui se base sur trois points essentiels :

l- Pr6sentation et situation du projet

2- Aspect durable

3- Aspect bioclimatique

ERIE-5d.Er tt{lrax

SREE-tCrE( HCQjZOMTX-I(

Page 3 I

b- les brisesoleils :

b- I -Brise-soleil horizontaux exterieu$ :



construit au Royaume-Uni selon des principes d'habitat 6cologique

Il est situ6 dans une des banlieues de Londres, dans la ville de

Sutton, i la frontidre entre Beddington et Hack bridge.

A- FICHE TECHNIQUE I

-Maitre d'ouvrage : peabody trust

- Lieu : beddington, Sutton Angleterre

- Date d'achlvement : 2002

- Architecte : bill dunster architects

- Bureaux d'6tude : g6nie civil : ellis moore

- Consultant m6canique et Slectirque : ove arup

B-PROGRAMME:
.82 logements (1, 2, 3 & 4 chambre); 271 chambres habitables
. 1,7 hectares.
. 2,500 m'z de bureaux et de commerces
. un espace communautaire
. une salle de spectacles
. des espaces verts publics et priv6s
. un centre m6dico-social
. un complexe sportif
. un caf6 et un restaurant
. Cenhe de cog6n6ration

I.2.3.2. Environnement Imm5diat:

RES'I'AURANT

.i. \TR F'

E(;I,ISE

parking, loudes A I'ann6e, pour les quelque 250 r6sidents et la cenlaine de personncr qul
les bureaux. La circulation horizontale pi6tonne et le r6sultat de la logique d'implantatio
dire c'est le b6ti qui organise la circulation pi6tonne

tt-,L

Figure 65: quortiet BEDZED, source :

h ttps : //f t. v,/ i k i p e d i o. o t q/w i k i / B ed z E D

E I

roErEcr]Iau D Lre\cr

ro! ltc{rtQll f, t:rl\'t
ro! rtcsiQri r lrr lert

Figurc 68: occessibiliti,
source : Auteur

I.2.3.4. Aspect Durable Et Bioclimatique :

A. Aspect durable :

Fiqure 66: Plon de mosse (BEDZED), soutce : Auteut
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t a. DECHETS

. Afin d'encourager la population A adopter les bons r6flexes de tri des d6chets, chaque app
6quip€ de bacs A 4 compartiments : verre, plastique, emballages et dechets biod6gradables,
l'6vier.
. Dans I'objectif de compl6tff les equipem€nts de recyclage existants, un dispositif de
d6chets organiques a €te mis en place, pour I'usage postdrieur daos le jardinage,
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180/o dc la consommation quotidicnne
(chasses d'cau et arrosage des jardins)
provient de I'eau de pluie, de I'eau recycl6e,
stock6es dans d'immenses cuves plac6es
sous les fondations.

toits, dcs rues et des troftoirs
sont dtain6es par une rigole
sp6cialement congue pour une
parfaite int6gration dans
l'environnement.

- l.cs crrrrx tl'r'cottlcrrrcnl dcsp

Figute 70: syst}me de rdcupCrotion d'eou de pluie, source : duteur

EI
iE

Sous fondrllonr

c. TRAITEMENT DES EAUX USEES

- Le traitement des eaux us6es de BedZED devait 6tre r6alis6 par
sa propre station d'6puration fonctionn6 par un sysGme de
traitement biologique, les eaux sont trait6es par des cultures de
bact€ries, des racines immerg6es de plantes aquatiques et une
faune bien sp6cifique (lombrics, coquillages, escargots et certains
petits poissons) (boues activ€es)
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Un plan de d6placements 6cologiques
(Green Travel Plan) a 6t6 adopt6 a
BedZED, pour diminuer de 50%o la
consommation de carburant des
v6hicules :

soort olan" :Le "sr€en

parking ont 6t6 mises autour du
laissant le cceur du quartier librc

. La conception du BedZED
voihre au second plan. Lco

. ParHnq de v6los
Des emplacements de parkings i v6los et
des pistes cyclables
Une politique du 'pi6ton prioritaire" est
favoris6e (chemins bien 6clair6s,
accessibilit6 aux personnes handicap6es,

Transoort oublic BedZf,D:
Deux lignes de bus desservr
quartier.
. Les deux gares de Hackbridgr
Mitcham Junction, prochcr
BerlZED

!@
77
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s effet de serre et de r6dulre h

..t

I't'rttri'tl('

o

dens l'.rrocrge

\

f

I
k& .t

FE

tl'

t

o

I t

FT,TI

I

i

E.

I

-l
E

I
I

Figurc 72: stotionnement,

PrrldtrS d.
vollores

11

I

:t

1 F;;;l

@---'I
.a-l

I
t



F
7.t{
2
II1zz
il
z
f-1

z
a
Z
hltaa

e. llt( )l)!Vl,ll{S!'l'f,l ll'l' IIAYSA( ; t,l

. BEDZf,D r cncourrgl
h blodlvcnll6 cD dolrna
lc proJct d'unc vrrldle
d'arprcer vcrtt:

l. chaquc unit6 dc
logcmcnl/porrc dc
travailaaccdaAson
proprc jardin,
tcrrasse ou balcon.

2. Dcr arbr* ont dtd
plant6s lc long dc la
routc d'accls au
projet,

3,'unc avcnuc d'arbrcs
qui ddfinit I'axe pidton
nord/sud allant de la <r

place centrale )
jusqu'au Parc Naturel.
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Figurc 74: biodiversite, source : outeut

t' La plantBtion autour du p6rimdh€ du site est indigene pour encourager el promouvoir des
6cos,Ttdmes de faune et de flore et augmenter ainsi la biodiversit6L
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Figure 76: mixiti typalogies logement, source:
www.lousonne.ch

Des typologies diverses ont 6t6 congues pou
projet de BedZED: studios, maisonncttct
unit6s logement/havail (l n 4 chambrcs)
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BedZED n'est pas seulement un quartier rdsidentiel, des bureaux et commerces ont et6 construi!
rendre, le quartiq plus vivant et pour limiter les d6placements.
Une combinaison de modalit6s d'accds aux logements assure la mixit€ de groupes sociaux dans le q!

A. Aspect Bioclimatlque :

a. IMPLANTATION ET
ORIENTATION

r. Site pr6sente une friche indushielle
b. Implantation sur le site avec usage

r6sidentiel (Logements orient6s au sud)

c. BEDZED propose des postes de travail
plac6s i I'ombre des batiments. Au sud du

site of la forme des batiments est sculpt6e

de fagon d optimiser l'accCs des rayons

solaires aux fagades sud de la prochaine

barre de bAtiments (au nord)
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En aysnt un bAti
compact la surface en
contact avec
I'ext6rieur est
r6duite, et les
d6perditions
thermiques sont
limit6es, ce qui r6duit
la consommation
d'dnergie
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Figure 78: lo compociti, source : outeur

Facade cote nord

c. YENTILATION

Fiqure 79: svstime de cheminies, source : outeut
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Un systdme de chemin6es fonctionne
avec I'6nergie cin6tique du. L'air qui
sort chauffe celui qui entre avec une
r6cup6ration de 70o/o de la chaleur
provenant de I'air vici6 6vacu6 grAce

i un 6changeur int6gr6.

. Ventilation passive qui diminue les
besoins de ventilation 6lechique et
r6duit la consommation d'6nergie

d. GAINS SOLAIRES

^\J 1

Figure 81: lo lumiire, source :

http : //g u i d e p e r ri e r. co /b e d z e d - I e -p e t i t
Figure 80: les serres, source :

h ttp : //w ww. g e tty i nd ge s. co m

A. LUMINOSITE :

Logements orient6s au sud avec des serres de
trois dtages afin de capter la chaleur et la
lumidre du soleil, Postes de travail orientes au'
nord pour profiter d'une qualit6 de lumiBre
B. Sf,RRf,S:
Des serres sont install6 pow accumuler

\ \

. Marle thermlque
Foumie par des blocs denses, des
dalles de b6ton et des surfaces
expos6es d la radiation solaire,
pour absorber la chaleur.
Ce systdme constructif a une
masse thermique 6lev6e et une
transmission thermique r6duite,
qui limitent la d6perdition de
chaleur en hiver et la surchauffe
des locaux en 6t6.

Figure 83: loine de roche pour les
porois et terrosses, source :
http : //w w w. lo uso n n e. chl o u so n n
e-en-brcllo|sonne-
d e m o in/p r oj et- metomorp h os e / e-
p roj et/ qu -e st- ce-qu - un -

e c oq uo rtiet /extr o sAtea /m/li n k s /0
fl in kgi nory,lptojet - bed zed. pd J

h tt p : / /www. I o u so h he, chlou so nn. {l
brcf /lo u so n n e - d e m o i n/p rclet-
me to m ot p hose I e - p rci et/q u - est -ca.q

eco qu o rt i e r/ e xtru sAreo /@/ li nk t/1ll
ory/prcjet-bedzed.pdl

Fiqute 82: une joquette d'lsolotlon I
mm outour de choque teto,se, sovt

f. LES MATERIAUX

Mat6riaux naturels, r6cup6r6s,
recycl6s :
. Les mat6riaux naturels : bois
provenant de fordts locales
. Les matr6riaur r6cup6r6s :

plastique
. Les mrt6rlaux recycl6s utllis6s
: portes, menuiseries interieures.
poutres m6talliques

. Isolation
- Laine de roche
pour les parois et
terasse
- Des fen€hes
Double vitrage
(argon). Triple
vihage (krypton)

Figuae U: le bois, source :
h ttps : / /w w w. c o p i to I b oi s.f r

a. PANNEAUX
PHOTOVOLTAiQUE

sont mont6s sur les fagades et
toihles pour produire de
l'6lectricit6 pout recharger les
batteries des v6hicules 6lechiques
donc dvitant ainsi 46 tonnes
d'6missions CO2 chaque ann6e Figure 85: ponnedux photovoltoiiue, source :

h ttp : //c o dt ee.ft /Bedze d _q uo fti e r 2e rc-e m i ssi on- s ud - I on d rcs. pdI

I

?'

b. SYSTTME DE CO.
GTN6RATIoN

:

-() f-rG

Cette unit€ fonctionnait par
combustion de copeaux de bois Et
produisait 6galement la chaleur
pour I'eau chaude sanitaire et la
distribuait i travers des

canalisations bien isol6es.
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CHAPITRE I : ETAT DE L,ART

CONCLUSION : Les outils de conception i l'echelle environnementlle

- I'orientation : - maximiser I'exposition au sud ; et minimiser l'exposition au nord ;

- La forme du biti : utiliser des formes compactes pour rfiuire les deperditions thermiques et

en suite la consommation 6nerg6tique,

- La disposition des espaces int6rieurs : lrs pidces i viwe seront situ6es au Sud, tlndis que

les pidces peu utilis6es serviront d'espace tampon, au Nord

- L'isoletion : utiliser une bonne isolation thermique pour favoriser l'6conomie d'utilisation de

chauffage et de l'orergie

- Les d6chets : une gestion de dechet qui encourager les r6sidents a tri6 leur d6chet pour mieux

les traiter et recycler

- favoriser La r6cup6ntion des eeur pluvides et le traitement dcs eeur us6es afin d'avoir

une autre source d'eau pour des activit6s d'entretien et d'arrosage

-favoriser I'utilisation de moyen de transports 6cologique par : des parkings i v6los et des

pistes cyclables, des moyens de transport doux

- Preserver le milieu naturel, afin de renforcer le biodiversit5

- R6duire les d€placements m6canique en favorisant la mixit6 fonctionnelle (habitar activit6-

6quipement)

- Favoriser la porosit6 urbaine par des ouvertures (soit entre les bdtiments ou les rues) pour

maximiser la p6n6tration des apports solaires et lumineux et m6me pour assurer la ventilation

naturelle pow le confort d'616,

- L'orientation Sud est la plus favorable pour le contr6le passifde I'ensoleillement. Elle est le

meilleur d respecter le confort d'616 et r6cuperer les apports solaires gratuits en hiver.

- Aupenter le densit6 veg6tal et la min6ralisation afin d'assurer la fi:aicheur et [a ventilation

naturelle de I'ilot.

- Pour I'orientation du bAtiment l'axe principal est orient6 d'est en ouest ont un meilleur potentiel

de l'ensoleillement.

- Utiliser des formes compactes pour le b6timent afin de r&uire les deperditions thermique

- Pour l'orientation des espaces, les pilces i viwe seront situSes au Sud, afin de b6n6ficier de

la lumidre naturelle et les apports de chaleur ; tandis que les pidces peu utilis6es serviront

d'espace tampon, au Nord, entre I'ext6rieur et les pidces de vie.

- Pour les ouvertures :

* Favoriser I'orientation sud des ouvertures afin de capter maximum des apports solaires

* installant des protections solaires ext6rieures ou des stores d6flecteurs pour 6viter les

ra ts solaires directs en 6t6 surchauffe et 1' 6blouis sement
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

Introduction :

Dans ce chapitre nous essayerons de bas6 sur deux principaux phases :

- Premierement d'analyser le p€rimdtre d'6tude sur 1'6chelle naturel tel que la morphologie, la

topographie et l'analyse du climat, et sur l'6chelle construit par une lecture de la ville sur le

plan bdti et non bdti, deuxidmernent par l'6laboration tfu projet sur trois 6chelles de macro a

micro : - 6chelle de quartier, 6chelle de l'ilot et l'6chelle de bdtie.

II.1. Analyse Du Site :

Notre objectif est de situer et analyser le site par rapport son environnement naturel et

physique, de connaitre les caract6ristiques climatiques et gEographique pour une borure

int6gration du projet drns le site.

[.1.1. Pr6sentation et situation g6ographique du site :

TESSALA EL MERDIA est I'une des communes de la wilaya d'Alger en Alg6rie, situ6e

dans la banlieue Sud-Ouest d' Alger. Le territoire de la commrme est situ6 majoritairement dans

la plaine de la Mitidja, sur le versant zud de la RN6725.

- Le site d'intervention se situe d l'extr6mit6 ouest de TESSALA AL MERDJA sur la sortie de la

ville.

i L'f,cll{Lt,E DU PAYS i L,aCEELIj DU TERRIIonf,

i L,tcEU,E DU r,A corGauNE i L'6cnDu, DU LA ric|oN

Figure 87 : situation giagrophique de Tessold el Merdjo, Source : Auteur
r----,*
I---*

r-wikioedia.orey'wiki/Tessala El Merdia
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

II.l.2. Environnement immddiat :

- le terrain d'intervention est limit6 :

+ Au nord et nord-est : des habitats individuels et collectifs

*A I'ouest et nord-ouest : des habitas individuels et des terres agricoles

tAu sud : la route RN67 et les terres agricoles

Figure 88: Envircnnement immidiot, Source : Auteut

II.13. Accessibilit6 et Modelit6s D'accis :

On accdde d la ville de TESSALA EL MERDJA de Alger ou de Blida on empruntant la route

N : 63 de (DOUERA) et juste aprds en prend Ie proGle de TESSALA EL MERDJA qui nous

relie ou cheminement en (bleu

ciel) Qui sert d la ville de

TESSALA EL MERDJA (4

chemin).

L\ 
^., 

or r rf,l,lf,,r-\s{r tlrxDrlI
I
I

L\ s;.r orr nf _E ruD-r.r.il-cm

r.|i ril.3 Qt l tfuE Doirir,r Lr

&. :i:[r Q(l ELI! trs t-\ r:.JE ]\:ar
Er Q.r sf,rr l[]n w n iL{D 1r

rdT orr lIL6 Lr rorlr JJ, r
LT !'III.E D' IBSS.{L\ fI- UETDJT Figure 89 : cofte d'Accessibilitd d l'ichelle de lo rdgion, Soutce : Auteut

i utcItELLE D[ LAxlcto\,TtBS AUOA

I E$'Ot- TIII5 OT'I.ED CEI'EL A LI
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CHAPITKE II : ETAT DE FAIT

On accdde au terrain de TESSALA EL MERDJA directement par une route principale qui relie

la ville de TESSALA EL MERDJA i la ville de KOLEA (RN67) et une auke secondaire qui relis

Boufarik a la route RN63 (DOUERA).

vtns DoLtaA rE

was uc€a
J

ttiti auD i utcgrrr.e ot_u t tt-Lt l

Figure 97 : corte de I'onolyse morphologie Source : NASA

Figure 90 : cofte d'Accessibiliti
d I'ichelle de Io ville, Source:

I L. -a.,-.a rr,.t,E.\ErDr^rrq,r

Ia..-alltEello^^--r

I L..-a(,--
fs \rta(rrf4rrr.- \:6.r r_:0, E a.r

Br a(r*rsuErf,:oru

II.l.4. Etude De L'environnement Physique :

INTRODUCTION:

- L'6tude de I'environnement phtisique est parmi les 6tapes essentiel de l'analyse du site, car

on doit d6finir les caract6ristique naturel et artificiel de notre orvironnement pour avoir les

points positifs efr de les utiliscr et corriger les points n6gatifs tous cela pour I'int6gration

de notre projet sur le terrain.

II.1.4.1. L'ITTI,]DE DE L'EIYVIRONNEMENT NATUREL :

A. Morphologie et topographie :

A.1. Momholoeie :

Le site d une forme irr6gulidre d'une surface de

l7 ha" il fait partie de La plaine de la Mitidja

qu'elle se caracterise par une altitude moyenne de

100 m.

6

A-L

5

. a .-,r--:d
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

A.2 Topopraphie : C'est un terrain en pente l6gdre enhe 2.9o/o et 3.lo/o orienter sud sur la

partie nord sud (coupe A-A), el entre 2.0o/o et 3.4% sur la Partie est ouest (coupe B-B) qui

nous ride drm I'orientgtion de notre projet (orienter sud) afin de recup6rer le

merimum des epports soleires.

Coupe A-A Coupe B-B

Figure 92 : les coupes de profils, Source : Google Eorth

B. Analyse Climatique :

Jd. JuU Aeir 5!a-in6.. O.lotE Xowtrb! D&siF

ll.t t23 t2 /t

rc)

('c)

t3a

00 It.a ,43

Fiqure 93 : TABLE CLIMATIQUE TESSAU EL MERDIA, source : site internet (cljmote-doto.org)

l. Climat : [.a r6gion de TESSALA EL MERDJA ben6ficie d'un climat mdditerranden chaud et

temper6 qui se caract6rise par des 6tes chauds et secs et des hivers doux et humidesx,

2. Tsmp€rature : Le mois le plus chaud de I'annee est celui d'Aout avec une ternperature

moyerme de 25.4 "C. k mois de Janvier est le plus froid de I'ann6e Avec une temperatwe

moyenne de I L5 "C.

Page 4l
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

e -L'interpr6tetion :

Zone de confort : Elle est

d6finit par une T variante entre

20oc et 23oc en fin Mai, Juin,

la deuxiime moiti6 de

Septembre et la premiire

d'octobre.

25

23

l5

Figurc94: courbe de temperotu.e, sowce: climote doto.otg

I
r!

I

i

z

I
a

a

!
s

I
E

I

t

I

9Zone de sous-chauffe nassive :

Elle est d6finit par une (T)

entrel5oc et 20'c ; du fin

a -L'interpr5tation :

k mois le plus sec est celui de Juillet

avec seulement 2 mm -En D6cembre, les

pr6cipitations sont les plus importantes

de I'aan6e avec une moyenne de 114 mm

b -Les Recommandetions :

- favoriser La r6cuperation des eaux

pluviales par un systdme sur les toitures

des bAtiments afin de I'utiliser dans

I' arrosage des jardins.

a

mers, avril, la deuxilme moiti6 d'octobre et la premilre de novembre

Zone de sous-chauffe active : Elle est d6finit par une (T) inf6rieur d 20'c (entre8"c et

l5'c) ; du fin de novembre jusqu' au d6but d'avril.

Zone de surchauffe passive : Elle peut atteindre une temp6rature de 30"c en Juillet, Iin

d'Aout et la premilre moiti6 de septembre.

Zone de surchauffe active :

Elle peut atteindre rme temp€rahre de 30"c en fin Juillet et Aout.

b -Les Recommrndetions :

-Il est recommand6 d'utiliser les dispositifs actifs : la climatisation pendant l'&C (uillet et

aout), et le chauffage pour I'hiver (anvier et f6wier).

3. Pr6cipitation :

Figure 95: DIAGRAMME CLIMATIQUE TESSAU EL MERD.IA

Sou rce : cli mote -doto. o rg
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

-[.a gestion dr:rable de I'eau : Utiliser des rev6tements d€ sol permoable (tr pavage permeable) Et

la v6getation pour minimiser I'imperm6abilit6 du sol et le ruissellernent des eaux.

4. Humidit6 :

ror
$l
TT
Ilt
tt

()t
or
TI
20i

t01

0t Ocl l{ov O6c

Figure 96 : diogromme d'humiditi, Source : Revit 2O16

a -L'interpr6tetion :

- Le mois le plus humide est janvier avec H max : 80% le matin et H maxd8% I'apres-midi,

Ie mois le plus sec est juillet avec H max:460/o le matin et H max:37% I'apres-midi.

b -Les Recommendefons

- favoriser [a mineralisation par des bassins d'eaux et la v6g6tation pour humidifier l'air et

avoir plus de foaicheur pendant l'6t6 (les mois plus secs et chauds).

5. I*s vents :

a- En Hiver : (D6cernbre)

MhOme

J-r Farv? X.! Atr

- 
Xoyqm! poq la 

'lrlih

Yri Juin Jdll loil S.pl

- 
Xoyqrna po(, l'Trai-lrlida

It.
H

Figure 98: Roses des ventes mensuelles (disttibution

des frtquences ), source : Ecotect

Figure 97 : Roses des ventes mensuelles
(distribution des temparotures), Source : Ecotect

r+

Page 43



CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

b-. En Et6 : (Aout)

'r:.. 'i '-

-,-1 ,'
Figute 700: Roses des ventes mensuelles
ldistribution des fftouences). Source : Ecotect

Figurc 99 : Roses des ventes mensuelles
(distribution des tempdrctures), Source : Ecotect

a -L'interpr6tation :

- En hiver les vents dominants froids celui qui proviennent du c6t6 sud-ouest, nord et nord-

ouest avec une Vitesse max= a50Km/h et une T: l0 jusqu'i 15 "C.

- En 6t6 les vents dominants chauds celui qui proviennent du cdt6 sud-ouest et nord- est avec

une Vitesse max: +50Kmlh et une T: 30 jusqu'i 35 'C.

b -Les Recommardations :

- Favoriser la porosit6 d I'echelle du quartier afin d'avoir une bonne ventilation naturelle

E

9

6 2
E

Fiqure 102: dutue d'enrot"itt"^"nr, ?ouE ,ZotTt

a - L'interpr6tation :

- Notre terrain est trds bien ensoleill6, mais il
existe une faible zone d'ombrage (des grands

arbres) qui cr6e un masque au L'Est de notre

terrain.

- Pour [a duree d'ensoleillement, Mai, juin et

juillet se sont les mois les plus ensoleill6 aver

une dur6e de 14h et une quantite de rayonnement

solaire entre I 80 et 200 kW.

ta kr $, bi Md lis Il A.6 S." Od trd Da(

Figute 701: royonnement soloire, Saurce : Ecotect

Figure 1O3: position de soleil, source : www. Sun tools
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

b -Les Recommandations :

- Favoriser la porosit6 d l'echelle du quartier pour exploiter le max des rayonnements solaires.

- Orienter les espaces de vies au sud et sud-sst afin de bien ben6ficier des rayormements solaires

et obtenir un meilleur confod thermique et visuel.

- favoriser I'utilisation des dnergies renouvelables dans notre projet par l'installation des

panneau( solaires photovoltaiques pour produire l'energie 6lectrique.

7. Diasramme de GMNI :

- Le premier auteur de ce diagramme est Baruch GWONI.

- Pour employer les diagrammes de GIVOM on a besoin de suiwe les 6tapes suivantes :

! R6colter les donndes climatiques les plus contraignantes sur une base diume (temp€ratures

minim4l65, le6p6ratures maximales, humidit6 minimale et maximale)

! Ddterminer la zone du confort : on doit reprdsenter les 12 mois par des segments dont les

deux points ont les cordonnant par : (T.min, Hr.max) (I.max, Hr.min).

[J D6terminer les mesures techniques et les dispositifs n6cessaires qui doivent 6tre int6gr6es

dans le processus de la conception architecturale.

L'APPLICATION DE DIAGRAMME DE GIVOI{I:

Pardt|itras

T.mll.n'C 31,1 33,9 34,1 34,1 37,1

11,3 16,6 17 75,2 t2,t 5,2 8,9

H.min, 60 55 53 56 52 45 46 46 52 56 58 52,15

H, m.I.

Figure 7U: onolyse climotique, Source : Ecotect
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT
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()
tlJ
U)
d
so
cttY
otY
z
llJ

-llJ
F
o
E
f
I

io

0,025

0,o2

0,015
ts'F

0,01

0,@5

0
-5 0 5r01520253035,O13

TEMPERATURE STCHE (EI'I "c)

x,
-c.(

A/L2(I

150

-4Iu --4=-

Figure 705: Diogrumme bioclimotique du bAtiment, Source : 4cotect

A -ane du anlon thenriqw

- 
- n* d'io1lr"*, de la tentilation a o,snt/s (l/v')

ll.ron" 
de I ine ie therniqre (MM')

I -zotp d'itdlrcnce du relmidissaaeat iwryratf (EC et EC'),

-mne tu ion-elurujhse Nr la cureeption solaire ,gssitY, fl et H')

, - L'interprdtation :

* Zone de confort :

Elle est d6finit par une T vari:mt enke2l"c et26"c et une H relative entre 46%io et 72Yo irtcluant

les mois de :

La fin Avril, le deuxidme moiti6 de Mai, le premier moiti6 de Juin et de Septembre quelque

jours de Juillet et d'Aout la fin d'Octobre et le d6but de Novembre.

* Zone de sous-chauffe :

Elle est d6finit par une (T) inf6rieur i2D"c entre 2,4o c et 1?oc; Avec une (tI) relative de 55% d

80% ; incluant 1es mois de: de Decembre, Janvier, F6wier, Mars la fin de Septembre de

Octobre et de Novembre

* Zone de surchaulfe :

Elle peut atteindre une temperature de 34"c et une humidit6 relative de46yo iL 65yo, incluant les

mois de : Juillet et d'Aout, d6but de Septembre et quelque jour de mois d'Octobre.

b - Les Recommandations :

L architecture bioclimatique permet d'assurer un confort durant tous les mois de I'ann6e par

des moyens et des dispositions architecturales :
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P6riode de sous-chauffe :

- Proteger les habitations des vents ind6sirables de zud-ouest et de nord-ouest par le

renforcement de la couverture vflg5tale.

- Orienter intelligernment les bitiments de manidre i avoir le maximum d'apport solaire toute

la journ6e (favoriser l'orientation sud).

- Pr6voir des ouvertures orient6es sud avec des grandes fen6tres que plusieurs petites pour la

m6me surface de vitrage afin de rtiminuer les pertes thermiques

- Avoir recours au chaulfage passifpar le principe de gain de soleil, direct par effet de serre ou

indirect par les murs accumulateurs-

- Pr6voir une bonne isolation en 6vitant les ponts thermiques (aupenter les performances

thermique des parois et des vitrages)

- Avoir recours au chauffage actif par des capteurs solaire.

II.1.4.2. L'fr,TIJDE DE L'EITVIRONNEMENT CONSTRUIT :

A. Espace Bflti :

A.1 Tr.ne d'habitat et les ,'ahaits

l-L'interpritation :

-La plupart d'habitat de la ville

TASSALA EL MARDJA ESt

individuelle, mais il existe des cit6s

collectives au notd et au sud, et

quelques habitats pr6caires d

l'extr6mit6 ouest de la vi11e

2-Les Recommandstions ;

- gli-lner t'nabi tat prtxaire.

ft+5

I
l.n

&. ,,,ZY
Figurc 706: type d'hobitot et les goborits, source : Auteur
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

ffi
E
llirll -

2

I

t rsEm

5

IFT ffi
Figure 707: cofte des iquipements, source : Auteur

1-L'interpritation :

- La ville de TASSALA EL MARDJA connu un manque d'equipement administratif (a.'nexe

APC, poste...), 6quipement de sante (polyclinique), et equipement de service (ex: banque)

2-Les Recommendetions ;

- Projeter les equipements n6cessaire dans notre quartier afin de cree une mixit6 fonctionnelle

et reduire les deplacernents des habitants

B. Espace Non BAti :

B.l, Structuration des voies :

- La ville de TESSALA EL MARDJA est structur6 selon 2 axes territoriales I'un d'entre eux

est la R.N 63 qui mdne d DOUERA et I'autre la R.N 67 qui mEne i KOLEA.

Ses 2 axes sont classes les premien dans le statut des voies selon leur importance fonctionnel

(des voies commerciaux vivantes)

- On trouve aussi :

l. Au sud-est de la ville, I'autoroute qui relie Blida et Alger et dont elle a un statut tres

important d l'6chelle du territoire (axe territoriale).

2. i l'ouest de la ville la voie (axe territoriale) qui relie la R.N 67 et le nouveau p6le urbain au

nord ainsi que la gare de train.

Page 48

A.2. l,es 6ouioernents :

I

E

(

3

\

!

L

;
Il

i o

I

I

,I ---
ll.



CHAPITRE II : ETAT DE FA]T

{I

- pour I'accessibilit6 i l'6chelle

de la ville nous avons trois

sortes de voies :

1- Voie Statut 02 les voies qui

relient et skucturent les

diff6rents quadiers, comme

celles des habitats collectifs au

nord qur sont bien structures,

confiairement d celles des

habitats individuels qui sont

projetes d'une manidre

al6atoire.

2- Voie Statut 03 : les voies de

dessertes, qui sont projet6s

d'une maniere al6atoire et

discontinuer.

Figure 7OB : Les oxes ter totioux, source : Auteut

4I

I.\rncr@Err6 r-r,rnautri-r*ri''

- 

rdrno-rFr.tr r-rr!*
o**
a **+

- 

ir.ni ad-lor t*r!Err!

|tr

Figure 709 : l'occessibilit! d l'ichelle de lo ville, source : Auteur
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

3- Voie Projet6 :

- Il existe une seul voie projete i I'est de notre terrain et qui relie la R.N 67 et le nouveau p6le

urbain au nord.

o*-
Figure 770: l'occessibiliti d I'ichelle de tertuin, source : Auteur

B.2 Espace vert :

- Pour les espaces verts on trouve e

TESSALA EL MERDJA seulement

des jardins amenages d la cit6

collective qui se situe au nord et la

place public de la ville.

C

a

ie
f,.pr(€ \.Crr Publk

Figurc 111: cofte des espoces verts, source : Auteur

n'-aI

il.1.5. {tude De L'environnement Social : (Annexe 04 - Annexe 05)

a

E

Page 50



CHAPITKE II: ETAT DE FAIT

II.2. Elaboration Du Proiet :

- Cette partie est bas6e sur les hyrothdses que nous avons propos6es et vfifi6es auparavant, et

sur l'analyse du site surtout I'accessibilit6 (afin de mieux comprendre la structuration et les

statuts des voies), et cela pour une bonne adaptation de notre projet dans la ville.

- on a structure notre projet sur kois echelles :

1- Echelle De Ouartier : on a commenc6 par la structuration qui se base sur la continuit6 des

voies, ensuite la forme des ilots (ilot ouvert qui repond aux deux c6t6s utain et

environnemsntal), et enfin les fonctions.

2- Echelle De L'ilot : il est bas6 sur l'accessibilit6 et I'amenagement de I'espace ext6riew avec

I'intdgration des aspects durable et bioclimatique.

3- Echelle Du Biti : on a commenc6 par la structure et la forme de batiment, ensuite les

fonctions, et l'accessibilite ainsi que I'espace verl et enfin la conception de la fagade.

II.2.1. Echelle De Quertier :

II.2.I.1. LA STRUCTT]RATION :

A. ETATDE FAMS

figurc 112 : Etot de foits de l'occessibiliti, source : Auteur

- On a bas6 notre structuration sur I'accessibilit6 qu'on a fait dans t'analyse du site, d'abord

nous avons utilis6 les voies qui structurent notre terrain et puis faire la continuit6 de ces vois

afin de cr6e une articulation entre la ville et notre projet.

a--

Page 5l



CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

B. LES ETAPES :

Etape 01 :

- Nous avons suivi la direction des voies

existantes et les continu6s jusqu'aux voies

agricole afin de pr6parer le terrain i
I'urbanisation future.

Etape 02 :

- On a cr6€ des voies perpendiculaire par

rapport les voies prec6dentes et articul6s

avec les voies projet6 et agricole.

Etape 03 :

- Afin de cont6ler g6om6triquement la

forme et les dimensions des ilots oo a inserer

des voies secondaires perpendiculaire au l"
voies pour diviser les grandes ilots.

Etape M :

- On a cr6,b deux bandes paralldles (espace

vert et stationnement) pour avok les m6mes

dimensions des ilots.

i ---r*-. e--

E-

a *--I--. E:-F

a ---r-- El --

o--
ar *-*

*>
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C. DIMENSIONNEMENT:

- Apres les etapes de structuration

nous arrivons i la structuration des

ilots avec leur dimensionnernent.

D. STAruTDESVOIES:

- Pour le statut des voies nous avons

class6 suite i l'6tat existant des voies, et

selon leur importance et leur fonction i
l'6chelle de la ville et quartier:

Figure 113: les difiensions des ilots, sowce : Auteur

)"/'./.

/ C

o
0
trH(J

o

il

vu\\

Etr

-Eli:-n--ri--'

Figurc 174: stotut des voies, source : Auteur
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

* Voie Stetut 0l :

C'est une voie commercial et structural de la ville qui se compose de 3 accds: mecanique-

cyclable et pi6ton et cela pour favoriser les d6placements doux

Fiqute 715: plan et coupe de voie stdtut 07, source : Auteut

* Voie Statut 02 :

C'est une voie structurale i l'6chelle du quartier avec les m&ne accds

( o{'Pf DE 1oIE S'trTlT 02

18

E
.''!
;i

Figurc 176: ploh et coupe de voie stotut 02, source : Auteur

* Voie St tut 03 :

C'est des voies qui forment les ilots

cor Pf Df \.otf st-{l (rt 0J

-2-1-3 -1-12

tIT

PL_\\ DE votf, ST,tTt-T 02

Pt,,\\ DE l'OtE Sr.\rt-T (Il

PT.A\ DT \:OIE STATTTT OI

tl
l_l

( ot'Pf Dfi 10lr sTrTlr !l

2

Figute 777: plon et coupe de voie stotut 03, source : Auteur
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Habitat Collec'tif :

- Nous avons implant6 les habitats collectifs

au niveau des voies importantes afin de

ben6ficier du statut commercial de la voie et

projet6 des lotaux de corlmerce au niveau de

RDC.

Ilebitat Semi Collectif :

- On a implant6 les habitats semi collectifs au

ceur de notre quartier pour avoir plus

d'intimit6 et du calme.

Les Equipements :

A- nous avons Lnplant6 des equipements

6ducatifs et loisirs au niveau de la zone

d'articulation entre notre quartier et la ville

pour favoriser la mixit6 sociale.
Figure 718: leslonctiohs d l'ichelle de quortier, source

B- On a lrnplant6 un 6quipement de religion et Aureur

6ducatif au niveau de la place public pour rassembler les habitants et favoriser la sociabilit6.

C- nous avons Implant6 des 6quipements de service au niveau de voie important pour r6duire

les d6placernorts et favoriser la mixit6 fonctionnelle.

II.2.13. LA FORME :

ETAPE 01 :

- D'abord on a cree des ilots ferm6 continue et

align6 avec la voie et qui contieat des espaces

verts au centre

ILOT FERME

JD

\

.,'$

\

A

A

B

,*,'",-,"*E E

PI,,\\

t
I

I

I

I

CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

II.2.1.2. REPARTITION DES FONCTIONS DAIYS IJ QUARTIER :

I

I

ll

-1-

1

-<

I

I

I

I

I

I
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ETAPE 02 :

Ensuite on a transform6 les ilots ferm6 en ilot ouvert :

1 - Au RDC par des perc6s qui sont bas6s sur la

continuit6 entre les ilots afin de favoriser la porosit6

et cr6e une relation entre eux (la mixitd sociale).

ILOTOU\TRT

2 - Aux Etages :

A. Ilabitat Collectif : - On a cree des

bitiments en plot pour favoriser la
porosit6 et cela afin d'avoir un max
d'ensoleillement et ventilation
naturelle,

B. Habitat Semi Collectif et Les
Equipements:

- On a gard6 les m6mes perc6s de RDC.
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

I

ETAPE 03 :

- Pour d6terminer les distances enhe les bitimenb et les gabarits nous avons fait une 6tude

d'ensoleillement.

Etude D'ensoleillement :

A- M&hode de cdcul de I'ombre : (exemple : 15 decembre, i &fllh)

- d'abord on a utilis6 le site

Google Suntools pour

ressortir la position de soleil

dans notre terrain et leurs

donnees tel que I'azimut et

l'6l6vation, ensuit€ on a

utilis6 ses donn6es dans les

6tapes suivants :

r.a2t c:.2.t!r:u

opl-ffiI ir67, T6Ih El M€di, AEiri.

lBa Ilinrih Ari@i

6:5:51 4a!r :l8 ra'

9:@fi
10ss
1roofi
12flno
1:S0
14oo
15SS0

l
rttr
ts 15.

423.
zt],f
27t!
21*
la 2!r

1.l ca'

l53 ra.
168 61.

l!4.4,
ul9 84.
ztar?:
2:5tr

I

LT

x

)

LT

10

3

10

LT

'f

3D ll

Figurc 779: lo position du soleil, Source
www. Sun tools

i
I

,t
I

Page 57



CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

4
x

LT

x

L'ombre sur coupe

L'ombre sur plan

{

-On a appliqu6 cette 6tude en hiver afin d'avoir un max d'ensoleillernent dans notre betiment :

tt zt ofctuaRt 2ote

0!):0O l5:fi)

EN PLAN

,d
t_-.1

Effi
IEljIT
|EFCt/

EEI

H]

\

l

',,,,,2

EiBEa

EN 3D EN 3D
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o

ffi
l,
iIr

09:00

ENPLAN

EN 3D

09:fi)

LE 2l JAllt'lER 2017

LE 2I FEI'RIER 20I7

l5:00

EN PLA}I

EN 3D

l5:00

--t

a

ffi:*-r:'!1i,. >'' I. , .'...
!-- -

' ! r"

a-
I'
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

EN3D EN3D

- Aprds cette 6tude nous avons constate que le mois plus favorable est f€wier et sur cette base

on a d6termin6 les distances et les gabarits des bAtis

LESGABARITS I-AFORMEFINAL

figure 727: corte des goborits, source : Auteur Figurc 720: corte de lo lome linole, source : Auteur

R+5 E:lR+4 IR+3 ER+2

+PLAN

tr rl

Et pour Cae bien sur de

notre forme du biti nous

avons fait une 6tude de

v6rification par les Les

indicrteurs de la

morphologie urbaine
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LA VERIFICATION PAR LES LES INDICATEURS DE LA MORPHOLOGIE TJRBAINE :

I. La porositd :

P: V.vide / Vt

P = 131277m3 I 187542m.3 = 0,699 : TOeh

@lle est entre 40 et 70)

2. La compaciti :
C : S (ext6rieure d'enveloppe non contigtie d'un bdtiment) / Vbt.

C :15115.8/1457.66: 736 (ElIe est entre 1 et 8 evec une valeur moyenne egate ir 4)

3. La densiti :
Ds = S (emprise au sol) / St

Ds =4694.6869m2 I l0/.19m2 : 01505 = 45 7. (Elle est entre 0,29 et 0,7, Plus la valeur

expriment le densit6 du biti est grandg plus le portion urbeine consid6ree est dense).

1- La porositi :

P : O,6525: 65,25o/o

2. La compacitd :

c =73s

3. La densiti :

Ds = 0,512: 51,2O%o

La porositi :

P :0,63O3 - 63,l2oh

La compaciti :

c:7,9
La densiti :

Ds:0.,4742:47,42"h

o

F__!

^

rrtII
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

(D

-r

I. La porositd :

P = 0,5M2: 54,19V.

2. La compacild :

C = 7,t62

3. La deasiti :
Ih=0Jr60r=5r,6%

P=Bi IJ=0,{E
P=Ei Ir=0, 7'0

1. La porositd :
P=0,fi32=632'h
2. La compacili :

C: 5,E2

3. La densili :

Ds=0,.16t5=4685%

P=E2,rLP =0,44
P=EI il.r = 0, Sl

Prosoect moven :

P moyen = Em / Lm (Hm = 15,66 m, Lm = 21)

Pm = 15,66 I 21, I'm : 0.7{ @IIe est entre 0,5 et 25).P=Ei LIr=0,f
P=EliL3=l,U

5. La rugositd ('icoulcmenl du vmt) :

W I Hl = 25 119: l, 3f l) Protection ... wH < 1, 54

W I H2 : 25 tl5 = 1,.56 | Protection * bon ventiletion 1,54< HIL 4,5

@

-I-I]

t^;'

..

L. -a>-

}s
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4. Le prospea :

P=H/L
14 = 25m,Is = l7m, Hl = l9m, H2: l6m,

H3: 12m
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W I Hi : 25 lt2: 2,OE

Yl I H4 = 25 lt,S = 7,14

Protection + bon ventilrtion 1,51<HlL 45
Bon ventilation W/H > 25

+t
I.2.1.3. LES FONCTIONS :

Apres la forme du bAti nous allons organiser les fonctions sur 2 echelles bdti et non bdti

A. ESPACE BATI:

- Pour les fonctions au niveau des ilots d'habitation :

1- collectif: on a projet6 au RDC des locaux commerciaux et des bureaux, - au etages tous les

betiments contiennent des logements d'habitation

2- serni collectit tous les bitiments sont r6serv6s pour I'habitation

AURDC AI'TUGBS

PLAN

t
IE

til
-

E

t

r---."-
r-E-
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

B. ESPACE NON BATI:

- Pour le non biti on a am6nag6:

I -une Dlacette :

Au sud de quartier pour favoriser la mixiti

sociale et devenue le nouveau centre de la

ville (deplacement de centre).

2-des ardins lics

Au nord de notre quartier pour avoir les

m&nes dimensions des ilots.

3-Des iardins serni public :

Au ccur des ilots pour favoriser la

sociabilite et la biodiversit6 dans les ilots.

Figute 122: cofte de I'espoce ertitieur, source : Auteut

LA VERIFICATION PAR LES LES IIIDICATEURS DE II\ MORPHOLOGIE URB{ITIE :

Et afin d'6tre s0r de notre amenagement de l'espace vert nous avons fait rme 6tude de

v€rification par les indicateurs de la morphologie urbaine.

I. La densild vigitalz :

Ilv: S(v6g6tale) / St

Dv : 1304m'2/ 10/.l9m2 = O,1239 = l3'/o

2. La mhdrulisation :

M=St_(Sv6efl+Seau)/St

14 = 110419m'?- 1304m2) I l04l9tll.2

M=0,t74E =87.4'A

- Les valeurs inf6rieures i I impliquent la r6pertition de surfeces d'eau ou de surfaces

v6g6tales dans le tissu urbain.

&i

lE]
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1. La densiti veldtale :
Dv=0,r9rt=r%|E%

2. La mhiralisaioa :
M=0,E08r:E0,81%

l. La densiti vigitale :

Dv=0,l9lE=19,18%

2, La mineralisation :

M:0,E0E1 = 80,8170

1. La dcnsiti vegdtale :

Dv:0J21 :22,lYo

2. La minirolisdion :

M: O.,79O13 = 79,.o1'h

II

a

Is..
Es.df-
E,.e.*

d,

I
\

__l
_t

o

Figure 723: ilot devebpper, source : Auteur

1- La deasite velitalc :
Dv=0,1723=l7,2loh

2. La miniralisation :

M=O,tlS:tl,SYo

IL2.2. Echelle De L'ilot :

II.2.2.1. CEOIX DE L'ILOT:

- Aprds avoir fini le

travail sur le quartier et

v6rifier par les

indicateun de la

morphologie urbaine,

nous avons choisis cet ilot

parce que les bAtiments

sont bien orient6s (sud,

sud-esl sud-ouest)

il 6fi

I

(

tlll

I
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

II.2.2.2. L' ACCESSIBILITE :

On a commenc6 d'abord par l'accessibilit6 i cet ilot:

A- Nous trouvons trois accds principaux qui mdnent au ceur de I'ilot, chaque accds contient

une voie m6canique pour les urgences, voie cyclable et voie pi6ton et trois accds secondaire qui

mdnent au parking de sous-sol

B- Pour les commerces en accdde par les c6t6s lat6raux des bitimens

C- Pour les logements : on accdde au batiment sud par des entr6 int€rieur de notre ilot par contre

ceux de sud-est et sud-ouest on accdde i I'ext6rieurs pour des raisons d'ensoleillement et

distribution des espace

+++
-+ aada au car xrEG

r

Figure 724: l'occessibiliti d l'ichelle de I'ilot, source : Auteur

COUPE A-A

COUPEBB
roca.;\Tgr*_

-ll t'; I r e-rirll

PLANBB

It

PL-{N A.A

T

R+4 R+4

a
a

B,l

Fiqute 125: plon et coupe des diJfirents occis, source : Auteut

I
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COUPE C.C

lt FI
( ()\l\lfL( 1.

_r56-

R+4

(Ir{\tIR( t:

II.2.23. ESPACE EXTf RIEUR:

A- LES ETAPES DE STRUCTURATION ET D'AMENAGEMENT

-!55

PLAN C.C

tT,rPf, 01 ET.{PE O:

Lru

- Etape 01: Marquer le noyau central d travers l'intersection des bissectrices

- Etape 02: Li6e le noyau central d l'accds principaux

- Etape 03: on a form6 les differentes parties de jardins

- Etape 04: Pour les fonctions on a Projet6 des espaces de d6tente et repos pour favoriser la

sociabilit6 et la mitoyemet6.

- Am&rag6 des airs de jeu pour les enfants.

R+4

ETTIPE 03 tT.{Pf. 0t

------1
T rt---t

I E-...e r.r* I lrP.o t.r. Poo
i--l .rria.;* ' I,r.ra-po,.g..
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

- lmplante un jardin potager afin d'am6liorer la biodiversit6

Fiqure 126: corte d'ominogement de I'espoce extitieut, soutce : Auteor

TI.2.23. ASPECT DI,]RABLE ET BIOCLIMATIQI,JE :

A. GESTION DES DECHETS :

Placer des dispositifs pour collecte les

dechets (verre, plastique, et d6chets

biod6gradables) au niveau du notre projet

afin d'6liminer les D6chetterie al6atoire,

Fiqute 727: les dispositifs dutdble pour collede les

dtchets, sotrce : http://ovenue-montoigne.be/gestion'
des-dechets/

ESPACE EXTERIETIR

-1 a

Page 68
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

B- GESTION DE L'EAU :

l-Utiliser des rev6tements de sol

perm6able (Le pavage perm6able

pour les fottoirs Et la v6g6tation)

Figure 128: Le pdedge pemioble pour les troxoits,
Source :
hft p ://www.jes u ispo uwe. co m/2 009/09/Ut/e n - bo n ne-

voie de -d esim permeo b i I isotion/

2- projeter des bassins d'eau pour recuperer les

eaux pluviaux

3- Pour la r6cup6ration des eaux pluviaux

nous avons utilis6 un systCme pour

r6cup6rer les eaux de pluie sur les toitures

des bitiments jusqu'aux

citernes d'eau au 1o

6tage pour I'utiliser dans

l'arrosege des jerdins

Figure 729: Les bossins d'eou, Source : Auteut

Oo rD o

Figure 130: le systime pou ricupitet les eoux pluvioles,

Source : Auteur

C- LA BIODTVERSITE :

On a Favoris6 la v6g6tation et la biodiversite par

Un jardin potager au cceur de note ilot.

ltIil!r
NH

rirtititititri

-

EFETqEEI
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CHAPITRE II: ETAT DE FAIT

II.23. Echelle De Bitiment :

II.23.1. STRUCTURf, ET FORME
* LE MODULE:

Pour la shucfire et la forme du

b6timent on a choisis un module de

3*5m qu'on a appliqu6 dans tous

I'ilot, du sous-sol jusqu'aux

logernents, on ce qui concerne la

forme du biti on a choisis une forme

simple et compacte afrn de r6duire

les ddperditions thermiques,

3m

SurF15m2

Figute 731: Potking sous-sol, Source : Auteur

Figurc 132: plan de RDC, Source : Auteut
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Figurc 733: Les logements, Source : Auteur
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{

LoE L-E (f{.-pF.) 
-

Lof.rrit 65 drpLr) 
-

Lot o.ot e3 drpL4 
-o6D3t!a

II.23.2. LES FONCTIONS :

A- Pour les fonctions aux

bdtiments nous les avons

organis6s comme suite:

l- Parking au sous-sol

2- Des commerces et des

bureaux au RDC.

3-Au 6tage des logements f3- Figurc 134: lesfonctions ou bAtiment, Soutce : Auteut

f2l et f5 simplex et duplex et cela afin de favoriser

la mixit6 social par diversit6 de typologie du b6ti.

l {t-
l\

/aj/

I trr' rHlr.

coL?E,l-.{

cot?E &B

COUPE CT

Figurc 135: les fonctions dons le bdtifient, Source : Auteur

B-Pour les fonctions au( logements et la distribution des espaces on a bas6 sur I'orientation par

apport au soleil, on a implant6 les espace de vie au sud, sud-est et sud-ouest, les espaces

I I rt I tt I I It I I I tI I I

trtrttrt trttr trtttI

trt rI tltr ! ttlllrttttt
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

trompons aux nord, nord --est et nord-ouest et cela pow ben6ficier au maximum des

rayonnemetrts solaire.

Srlotr - !"jour

!an

L 0610510{r*5 ETp CES'FarXPr-El' u qsqfrlo.{ o€s EsprcEs 'FsoirLE('

E-.,4-.r*i*
I-

trd
-#4^I 

-dr.eE d.*tr*,

uosposnoN rE! E*eEs 'Fr $rtEx'
r(.hEr GE

[-_l r,.' .t -t'*
E*

f cir.u',ioo ro.iroo,l "r,a.irt
E circd.tio! rcrti..r rdarirlur

+

I

IMIIII
Figute 736: lo disposition des espoces, Source : Auteut
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CHAPITKE II : ETAT DE FAIT

II.2.33. ACCESSIBILITf ET ESPACE YERT:

- Pour I'accessibilite et espace

vert dans le b6timent nous aYons

pris un exemple de deux

bitiments:

r Pour le RDC on accdde par deux

accds lat6raux et deux accds au

caur de l'ilot

+ Acsi! qui milc ru bitimcrt

-) Ac(ir qui Eale ru logcucrt

r> C|rcuhdon iortzont l
Figure 137: l'occessibiliti dons le batiment,
soufce : outeut

ats

dan RDC

EiT IIIrtlIIl lIl
ErIlllllllilIlllIIII

* Pour les 6tages on

accdde par des escaliers

r Pour l'espace vert on

a projet6 entre chaque

deux bttiment un jardin

au l" 6tage pour les

habitants afin de

favoriser la

mitoyennetE.

plan R+1

!l 9t

=
x

+

I
I
a

E
e
E
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

II.233. CONCEPTION DE LA FAQADE:

A. FAQADE SUD:

l- d'abord on a utilis6 des grandes

fen6tres afin de capter le max des

rayonnements solaires

3- pour 6viter le sym6trique nous

avons modifi6 les dimensions des

balcons au c6t6 droite

5- en plus de I'utilisatioo des balcons on a ajout6

des cadres au niveau des fen6tres qui joue le r6le

des auvents et des brises soleil.

G on a utilis6 des PV plac6e au niveau des

terrasses pour l'6clairage public.

2- ensuite on a travaill6 par [e

principe de I'horizontalit6 et la

verticalit6

4- on a marqud les duplex par une
bande en gris.

a
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a
E
E
E
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I
I

I
I

I
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II
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r

I
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]
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I

I
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g
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CHAPITRE II : ETAT DE FAIT

B. FACADENORD

Pour la fagade nord on a utilis6 un

mur rideau pour favoriser l'6clairage

naturel dans les escaliers

C. FACADE LATERALE

- On a utilis6 des moucharabiehs dans les

fagades lat6ral (entre bitiment) pour :

t Masquer les fen6tes des sanitaires

t C'est un 6l6ment esth6tique dans la

conception de la fagade.

Conclusion :

- A travers Ies 6tapes qu'on a suivies dans notre 6laboration du projet et les resultats de

verification par les indicateurs de la morphologie urbaine nous sommes arriv6s i la conclusion

suivante :

* les concepts qu'on a pris pour d6terminer la morphologie de notre ilot ouvert sont justes et

v6rifi6s.

* les aspects durables et bioclimatiques qu'on a appliqu6s ont apport6s une touche positive.

* la distribution et I'orientation des espaces favorisent le confort thermique dans le bitiment.

- Alors nous avons diminu6 I'effet de l'ilot de chaleur urbain et la consommation &rerg6tique.
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CHAPITRE III : EVALUATION ENERGETIQUE

Introduction :

Pour 0tre sflr de la conception qu'on a fait dans lc chapitre 6laboration de projet i travers l'6tude

de I'ensoleillement et les v6rifications par les indicateurs de la morphologie urbain nous avons

fait une simulation 6nerg6tique li6e au logiciel (revit architecture 2016) afin de v6rifier

l'efficacit6 de notre projet par rappod le contr6le de la quantit6 d'energie d consommer

annuellement et le cout annuel.

[I.1. Pr6sentation de logiciel R.EVIT 2016:

I-ogiciel de conception et construction de bAtiments crtE en 1997 et rachete par la soci6t6

Autodesk en 2O021' il est congu speciflquement pour [a mod6lisation des donn6es du bAtiment

BIM (Building lnfomration Modeling), il intigre 3 m6tiers :

Revit Architecture, outil de mod6lisation pour les Architectes.

Revit Structure, petmettant de mod6liser Ia stnrcture pour ensuite l'exporter.

Revit MEP (M6canique, Electricit6, Plomberie) pour la concqrtion des r6seaux.

Il permet:

Par rapport i la conception : -(r' -....

l'\

€
,.4
I

Mod6lisez des composants de constxuction.

analysez et simulez des structures et des

systdmes, et r6it6rez des conceptions.

Gln&ez la documentation d partir de moddles

Revit.

Et par rapport d la collaboration :

Plusieurs contributeurs d'un projet peuvent

acc6der i des moddles partag6s de manidre

centralis6e. Cela permet d'am€liorer la

coordination, ce qui contribue i r6duire les

conflits et les retouches
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CHAPITRE III : EVALUATION ENERGETIQUE

Introduction :

Pour Otre s0r de la conception qu'on a fait dans le chapitre 6laboration de projet i travers l'6tude

de l'ensoleillement et les v6rifications par les indicateurs de la morphologie urbain nous avons

fait une simulation 6nerg6tique li6e au logiciel (revit architecture 2016) afin de v€rifier

l'efficacit6 de notre projet par rapport le contr6le de la quantite d'6nergie d consommer

annuellement et le cout annuel.

[I.1. Pr6sentation de logiciel REYIT 2016:

Logiciel de conception et constmction de bitiments cr€,b en 1997 et rachet6 par la soci6t6

Autodesk en 2002 ; il est congu sp6cifiquernent pour la mod6lisation des donn6es du bdtiment

BIM @uilding Information Modeling), il intigre 3 m66ers :

Revit Architechre, outil de mod6lisation pour les Architectes.

Revit Structure, permettant de mod6liser la structure pow ensuite I'exporter.

Revit MEP (M6canique, Electricit6, Plomberie) pour la conception des r6seaux.

Il permet:

Par rapport d la conception :

Mod6lisez des composants de construction.

analysez et simulez des structures et des

systdmes, et rbitercz des conceptions.

Glntrez la documentation d partir de moddles

Revit.

Et par rapport d la collaboration :

Plusieurs contributzurs d\m projet peuvent

acc6der i des moddles partages de manidre

centralis6e. Cela permet d'am6liorer la

coordination, ce qui contribue d r6duire les

conflits et les retouches
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CHAPITRE III : EVALUATION ENERGETIQUE

III.2. Paramitres de I'enveloppe ext6rieurs:

Murs ext6rieur

Planchers:

FenEtres:

gmpl.vrt' 9. SC=0J

oltEr-Er s- 2

G3,D 6.*ilL-r:

tr9ta

g

l

0rl@
Ponu/O 6dn d. 0-01@ lil

l|odlk Er& h dl,6rb Etd. (r,Emt &E r#sra o.!.)

ni&rE 8)

sd

ftE r@i .E(**!.na&.l}m
0,2c!Edto t)

L1023 (dro/u
9.D*

n

a.ilinqTi 0.01m

:E:

M.tr

o@u
E
E
0
E

Lrg.w du m6ou
0q!
olae
o05@
o-l&
r3tD

H.ddr 135@

"-":;l . .. 1r@

!!.9!v!!+

Profond.urd.l. bot.

tlcv,

0]@

PtC - Bl&
Pva - Bl;

Conrtrudion an!ttiqu.
lrrnemierion dr l. luhi.r. r,ieibl.

Corffi(i.nt d !ppo th.lmiqu. t
Ra.in!n<. th.rmiqu. (R)

C odri(;.rit dE rrandert d! (h.l.u
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CHAPITRE III : EVALUATION ENERGETISUE

III.3. Les sc6narios :

III3.I. Simulation d'un logement orient6 SIID de c6t6 EST :

Risulta :

Emissions carbones annuelles

a

3

2

1

0

-2

3

-5

I con.oinaion d..tiq(r
I con.ofiadion dc cruralt
I Pot..fid Pvd.to Orr radar'€.{)

I PoEntd 5oliann.lt J pl.

I co' nd

i
I

-3

0

Utilisatioo d'energie annuelle/Co0t

5l.i

!3!
a't32

22 311I cds,ar

Utilisation d'6nergie: carburant

29\

! H\ac l2a
l9

u,
1A2r1
6 604

UtilisatDn d6fi€rgro: dlectrbit6

ltl\"a .tt
I ttrrqo t.t

t.tutt-a.ttt dvtt rrr

: !4,
! llil

ta,gsnd. d€ h pfxe

! *antror

Ilranrnou
!-i"r"
!tr*
[ "et "..rer
!"eo"
E*o

I

I

\

\

I

J

E
:-
7
E'E]
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CHAPITRE III : ET/ALUATION ENERGETIQUE

A. Les d6perditions :

Dans ce cas on distingue

que les grands

deperditions sont e

travers les murs et les

toitures avec des valeurs

d6favorables entre

2000MJ jusqu'i

3400MJ et surtout en

B. Les apports :

Dans ce cas on

distingue que les

grands apports sont d

travers les murs, les

toitures et les fenCtres

solaire avec des valeurs

ddfavorables entre

2500MJ jusqu'n

3600MJ et surtout en

Charg€ de refroidiss€ment mensuelle

1m

--

Eqdp6llilt3 dllq!
I un'indr.s

! rdl&! - sort!
! rar&r - cono,acu
I rnfltiion
I Xlla.| ad&ia, sourrdn
! t nlc, c{*i6, rNI

! rom
t xus

II
0 r!

--rqD

-rm

-utr

-aqD

hiver (d6cembre, janvier, f6wier, mars).

Charg€ de refroidissernent mensuelle

as{tr

lqr
35m

tm
25@

m)
r50
tm
5q)

0

-gD

-rm

.I dxH$r; r+rr
--

S.pl Oct Nov D

en 6t6 (r'in,juillet aout, septembre)

C. Calcule de l'6nergie :

Lc HVAC de l'6nergie carburant + I.e fryAC de
l'6nergie 6lectricit6

(kWh/m'.an)
Ia surface totale du logement

HVAC : Heating, Ventilation and Air-Conditioning en frangais Chauffage, ventilation et
climatisation,

Pour convedir le MJ vers le kWh on divise la valeur sur 3,6

E = l(t 62'7 3 t 3, 6) + 2s89)t 1 t t

:71O9,27 kWhlan

: 64, (M kWh/m'.en

Page 78
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CHAPITRE III : ET/ALUATION ENERGETIQUE

Le prix unitaire de la consommation

d'6lectricit6 : 4.1789 da

7109,27 kltlh/an i 4.1789 d^ =

2E565.07 Da

III3.2. Simulation d'un logement orient6 SIID-OLIEST de c6t6 EST :

Risuho:t:

L6g6nd€ d€ la piace

Utilisation d'onergie: carburant

69ar

I H\ac tr'i
ti

(uJ)
r2.933

5.671

Utitisatbn d'ofl ergb: dl€ctrtrtd

: rll
r r!a
r.:'

Ifi\ac ,rat

I ro*rr f.t
Eli,,i4rta ciy'r Itt

tr
l

Log€rnent dconome

Logernenl 6nergivore

//I

I

I

I

I

Page79
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CHAPITRE III: EI/ALUATION ENERGETIQUE

A. Calcule de l'6nergie :

E: l(12933t3,6) + 21831/l l l

= 5775,5 kwb/anll 1 1m'z

: 52,03 kWh/m'.an

B. Le Cout Arnuel:

24 E3,E3 Da

III33. Simulatiotr d'un logement orient6 SUI).EST de c6t6 EST :

Risultst :

Legende de la $dce

I cmnt,eot

[,r"nt"m
!**
lra
I sru a rno"

ls*r

Ulilisation d'energie: carburant

I H\ac 118

!t t tlt

Utilbatbfl d'6rEr9ie: electrcitd

Ix'a .!r
I tor.r* 2.t

Cqur-l*a dNt5 llt

:.:ir:
!. ttt
r aol

Logernen I 6conome

Logernenl Cnergivore

I

I

\
\

J
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CHAPITRE III : EVALUATION ENERGETIQUE

A. Calcule de l'6nergie :

F. - l(1t443 13,6) + 224211 111

: 5976, l6 kwh/an/l 1 lm'

: 53, 83 kWh/ml.an

B. Le Cout Annuel:

24 920,6rDa

a) -Q!swi@

h^/tl/a .-,'

"s"'"

DA
8m

70@

6(m

5(ID

,(m

lm

2m

l(xD

0

ro qD

,o(m

16 (m

12 {m

2t u)0

24 (m

20m

t6 ux)

i2 (m

8@

1m
0

,5 (m

._/

*do

ctr'
---f

dA'

Rafport edr sccrdio!; c@roastdlc,n!
d'collgic et l€3 cout!

- Aprds la simulation 6nerg6tique du logement par rapport aux orientations dive6 on constate

que :

Les orientations sud-est et sud-ouest sont les meilleurs et qui dormes des bonne

resultats que l'orientation en plein sud surtout au niveau de la consommation

&rerg6tique et le cout annuel.

Logternen I iconome

-)

re
G

Log€rnent 6nergivore
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CHAPITRE III : EYALUATION ENERGETIQUE

e) Utilisation de I'isolotion (mun *tfreun)
Paramltres des murs exterieurs

Choix de l'isolant:

Ir polystyrene Expans6

Crilire de choix:

. Une bome conductivit6 thermique

. La facilite de mise en auwe

. Mat6riau l6ger

. Disponible dans le marcher

. Moins cher par rapport aux autres

isolants

. Usuelle pour I'habitat en Alg6rie

C aracti rktio u es o hvs iq u e :

aa

I
2

5

FrrrE, -&rorsal&id&irFE 6batr

rgl
:rl

l

i:l

Ekr.s{r d. m.966i d b.ro

Id.rr&a Gr.phaqu6 app.d<.

rj9 h.yrra. - tPs .+.,''a

Codficidrt & diLlnirn ti6iqo. o,Omrl .C in!

E;ox

tirit d'aLriit. Op Mt.
RattrE. a L ir-ri, 1,1 Mpr

CGp..t4Er
l'aodL&!6uE

C.J6.i6r d. Riq
irL.t L & <aiat'6a

lrerla

QT

ljdid Cnplnqs- l'".ft. Phriq!.

C6rtoitrrra
Caradi',ra th-ri$-

o!.airr@E
lroia

Aii.dYlE
0rh..6-a

4....L
&5..t!itl

Rai.!i# &<tiq.r

L47mr/(9jC)

ops

0,ol

r_:9 co,y.tnr,.- l+da - t ,so) q;[1X
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CHAPITRE III : EI/ALUATION ENERGETIQUE

,"-

I

I

\

I
a
I
I J

a) Simulation d'un loeement oricnter SUD de c6ti EST :

Rdsultat :

Emissions carbones annuelles

3

2

I
0

-1

-2

-3

-a

I consonndion d.ctiqE
I Coh.on|ndon d! rrurali
I Por..nid PV dc toil Oat tlndatl-n)
I Poir{i.l aoliiln! ls nrplc
I co. nd

o
-3

o
-2

52\

I cd!,nr

Utilisation d'6nergi€: carburant

6l\

* xl,'Aa

!_

Utlisaboo d6neigro : 6l€dricit6

IH\.. .!t
I tcrr.qc 2.t

aq(.,ri!!E dNtt !tr

2 ota

L6gsnds d. l. pidc.

!.r'".t.or
I are,noror

!**
!ner
flser amlrr

!'*'
Io

E

E]
7

E]
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CHAPITRE I]I : EVALUATION ENERGETISUE

Les d6oerditions :

Dans ce cas on

distingue que les

grands d6perditions

sont i travers les murs

et les toitures avec des

valeurs moins

d6favorables que le cas

ori on a des murs non

Charge de refroidissement mensuelle

1@

5(p

0

-gr

-1qrc

1g!

-2(lr

.25@

Eqdr6xrns dirt.3
! Lun'nL.

Octrrrtt
! far&. - sota.,
! 1..l&. - cond(dq,
I hftrton
I sllar. di, so{rran
! xillo, G,d&i', INT

I ronr

I xr:

Eqdpcnurl3 divr3
I Luntnire

! r.n&. - sordrE

I F.n&! - condLda,
I rnrftrion
5 rila, cnria, so'tfidn
I rrlar .{ria, nT

! toits

! rus

'.i 
Aw Xri Jun Jtilt

r-1

lr'

rl-

llr--
isolees et sont entre l000MJ jusqu'A I 700Iv1J et surtout en hiver (d6cembre, janvier, f6vrier,

mars).
ChargE d€ rsftoidissem€nt rn€{Euelle

Les apports :

Dans ce cas on

distingue que les grands

apports sont d travers

les murs, les toitures et

les fen6ues solaire avec

des valeurs

d6favorables moins

d6favorables que le cas

m)

m
2G)

rsq)

tE)

slD

o

-5q)

-rqD

'd
II

!=E- !!l

oi on a des murs non isolees et sont entre 180t0MJ jusqu'i 2500MJ et surtout en en et6 (uin,

juillet, aout, septembre).

Calcule de l'6nergie :

E: [(9838/3,6) + 201611109

= 4808,77 kwh/an /109m2

:44,11 kWh/m'-an

Le cout annuels

20 052,06 Da

ss ,qw Xa JUn JUll ,oll S.pt Oct

-)

l-ogernenl 6conorne

Loglernenl Cna+givore
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CHAPITRE III : EYALUATION ENERGETIQUE

b) Simulation d'un losement orienter SUD-OUEST de cbtd EST:

Utilisation d'6nergie: carburanl

63-\

A Hvat- 93

s5

Ulilisatir d'6(l€rgb: 6loctrail6

:1al
l.I
I€!

a Hsc ..t
Itor,rr,r r.t

€ai4aratlr r4.r lot

,ta6
trti
,rL

!

L6gpnde do h piace

I oritnsl

Ich!''tn02

Dcuhl'1.

!u
Iter. ".ra
lsron
[:o

Calcule de I'dnergie :

E = l('t209/3,6) + ls86yl09

:3588,5 kwh/anllO9rn'z

: 32,92 kWh./m!.rn

Lc cout annuel:

l4 g,04DA

\

I

I

\

I
II
I
I J

Logternen I 6conorne

->

Log,ernenl 6ner9ivore

IEEI t
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CHAPITRE III : ET/ALUATION ENERGETISUE

c) Simuldion d'un losement oienler SUD-EST de c6li EST :

Legende de h piice

Utilisation d'energie: c€rturanl

16.,

s1. 4.172

lr_

Ulflbatixr d'6nerge: 6bdncit6

I t{l
ta

r ort

! xlra .cr
! tarrqtc zrt

Equlraaa*! ott r ,tt
tt tl
t t4t

E
!
E
E
n
!
!

ci.o0B01

ah,nto02

hJ

a.llanlrtlr

BO

Calcule de l'6nergie :

E: l(817213,6) + r608y109

- 3878 kwh/arllO9rn'?

: 35,57 kWh/m'.en

Le cout annuel:

16 t7t,26Da

I

I

)

II
I
I

Logernenl econorne

Logerneni Cnergivore

!IEE'
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CHAPITRE III : ET/ALUATION ENER UE

Conclusion:

- Une 6valuation 6nerg6tique nous a permis d'un cot6 de d6finir les recommandations d suivre

lors de la conception de bitiment et d'auhe part de la v6rifier.

- A travers la simulation energ6tique qu'on a fait, nous avons v6rifiez l'efficacit6 de notre projet

par rapport le contr6le de la quantit6 d'energie d consommer annuellernent et le cout annuel, et

donc on a diminu6 I'effet de I'ilot de chaleur urbain.

- Alors il existe des solutions pour aboutir un habitat a basse de consommation 6nerg6tique tel

que:

. Orienter intelligemment le Mtiment

. Maitriser les apports solaires

. Utiliser une meilleure isolation de I'enveloppe qui fera diminuer la depense energ6tique

de chauffage et de rafraichissement
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CONCLASION GENERALE

- Au courant des deux dernieres ann6es nous avons eu l'occasion d'aborder la question de la

crise de la ville d'aujourd'hui sur les 6chelles environnemeotale et urbaine. La crise

environnementale apparue apres la r6volution industrielle, s'est amplifiee plus au 20eme siecle

avec I'augmentation de la consommation 6nerg€tique, ce qui a conduit d la creation des ilots de

chaleur urbains. La crise urbaine apparue au 20eme sidcle apres I'arriv6e du mouvement

moderne qui a conduit un changement sur le plan skuctrel et formel par les voies qui perdent

leur 61e de structuration du sol et la perte de I'ilot comme unit6 d'intervention, et sw le platr

fonctionnel par le zonage qui a cr66 rme s6paration entre les activit6s du travail, d'habitat et du

commerce.

- Et pour repondre d cetie problernatique, d'abord nous avons suivi une d&narche de deux

6chelles : urbaine et environnementale, pour la premidre on a fait une 6tude de la ville de

l9eme,20 et 2leme sidcle afin de ressortir avec les outils de conception de quartier durable,

pour la deuxierne on s'est bas6 d'une part sur les principes d'amenagement de quartier durable

, et d'autre part sur le confort thermique et ses influences, nous avons d6velopp6 la morphologie

dont notre ilot ouvert se base sur elle, d travers des concepts suivaDts:

* Confort d'hiver : par le principe de I'ensoleillernert et ses influences.

i Confort d'6t6 : par la ventilation naturelle, la v6g6tation et la mineralisation.

- Et pour vdrifier notre forme nous avons termin6 cette partie par les indicateurs de la

morphologie urbaine.

- Ensuite nous avons 6labor6s notre projet par rapport aux deux demarches pr6c6dentes et les

outils de conception, et enfin nous avons assur6 et v6rifi6 I'efficacit6 de notre projet par une

simulation energ6tique.

Ce travail nous a permis de comprendre les probldmes actuels de la vil1e et essayer de les

r6soudre. Nous esperons avoir contribu6 d Favers ce projet i prot6ger notre ervironnement, et

i cr6er cette symbiose qui permettra de le pr6server pour les generations futures

Nous sommes conscients qu'ils restent d'autres paramdtres que nous n'avons pas pris en

consideration dans ce projet, par manque de temps ou de qualification, cette r6flexion reste li6e

iune d6marche p6dagogique, nous esp6rons y avoir repondu A travers ce modeste projet.
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LES ANNEXES

ANNEXE 01 :

- La Naissance De D6veloppement Dureble:

Apres ta r6volution industrielle du XD(e siicle, le monde a connu une progressive prise de

conscience et cela i partir des ann6es 1920, relative aux effets n6gatifs de l'industrialisation

sur les milieux environnementaux.

Des la fin de la deuxidrne guerre mondiale, non seulement les constats se sont multipli6s dans

ce domaine, mais en m6me temps, de nouvelles r6flexions ont montrE que la croissance ignore

le facteur humain. En 1968, les Favaux du Club de Rome, avec la publication du rapport "Halte

i la croissance", ont 6t6 le point de depart d'un trds large d6bat qui a conduit au concqlt

d'ecod6veloppernent d6battu i la conference de Stockholm en 1972, puis "au d6veloppement

durable" pr6n6 par le rapport Brundtland, 'Notre avenir i tous", publi6 en 1987 par la

Commission mondiale sw I'environnernent et le d6veloppement. [a Conf6rence de fuo, ou

Sommet de la terre, de juin 1992, avec ses avanc6es et ses compromis, a contribu6 trds

largement d une prise de conscience plan6taire autour de l'id6e de d6veloppement durable

6conomique, social, environnernental. Depuis cette date, les Etats et les acteurs economiques et

sociaux, s'efforcent de mettre en auwe le d6veloppement durable-

AhI}IEXE 02 :

- Apergue Historique:

ks anciens diraient que la conception bioclimatique d'une maison ou d'un immeuble, c'est

du simple < bon sens ) ou comment mettre les ouvertures au Sud et de petites fen6tres au Nord.

Socrate d6ji en pa ait : << quand les maisons regardent le midi en hiver le soleil ne ptnitre-t-il

pas sous les galeies extiieues, el passant ou-dessus de nos tdtes et par-dessus les toits en 6ti,

ne nous procure-t-il pas de l'ombre ? >>.

On repere ensuite les premidrcs maisons prcsives en Islande au l Terne siecle (figure l),

elles sont recouvertes de toitures v6g6talis6es. C'est au d6but du 20dme sidcle que plusieurs

architectes europ6ens comme Tony Gamier, 6voquent de nouveau les conditions minimum

d'ensoleillcment des logements, avant que la construction ne soit submerg6e par le

d6veloppement des anergies p,6trolieres et gazieres.

k premier choc pdtrolier (figure 2) au milieu des ann6es 70 relance I'int6r€t du solaire

(capteurs et panneaux), mais aussi de I'architecture solaire. La r6f&ence des loganents
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bioclimatiques avec les 4 premiers logements bioclimatiques s'est construite i Darmstadt en

Allernagne en 1991, an marge du d6veloppemort de la notion allernande de Passivhaus.2T

figurc 139 : Les moisons toditionhelles islondoises, Source
moison-monde.com

Figt rc 7j8: Figute 2: Le prcmiet choc pitroliet, Source
www.lintemoute.com

A]\INEXE 03 :

- Eremple D'epplicedon :

Pour bien compren&e en pren&e un exemple : < ville de Uccle au Belgique >

* Les graphes et tableaux qui suivent dorment la hauteur et I'azimut du Soleil ir Uccle, en

fonction du temps universel, pour les mois de mars, juin, septernbre et d6cembre.
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T.mp! uriveB.l Sol.il I h.ltGurd.ga Sol.il ::dhut d.gri 15 D6cembre
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AIINEXE 04 :

[.1.5. L'6tude De L'environnement Social :

[.1.5.I. LA DEMOGRAPHIE :

- I-a struchre d6mographique est connue par sa

forte population jeune.

- La commune de TASSALA EL MARDJA

represente une r6gion assez popularisee. Cela mis

en cause la position peripherique.

Evorution d€n09r.phrqu.

IttT i99A 2001

6 297 10 7912

(S@rce olls)

8,t5

Fiaurc 141 : Evolution demoqroDhiaue

[.1.5.2. LES ACTTVITES :

A- L'interpr6tation :

Fiqurc 140: Cotte de lo populotion residente porconmune PAOS)

Les taux d'actirrit6 plus r6duits sont observables dans les communes plus peripheriques qui

sont caract6risees par la jeunesse dans leurs

structure demographique notamment

TASSALA EL MARDJA

B- Les Recommandations :

- afin d'augmentEr le taux d'activite on projette

dans nore quatier des locaux commerciaux et

des bureaux

I

I

I I

Figure 742: Corte de toux d'odiviti pot commune (2008)

a

o a

a

IU
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TI.I.53. LA SCOLARISATION :

A- L'internr6tation :

TASSALA. EL MARDJA se distingue par

leur niveau inf6rieur au domaine scolaire

(83 . I %) Le taux d'analphabdtisme est de

(21,3 o/o)

B- Les Recommandations :

Pour am6liorer la scolarisation d TESSALA

EL MARDJA on projette dans notre quartier

des 6quipemeots 6ducatifs (ex : primaire :

CEM)

Figute 74j: Corte de toux de scolorisdtion por commune
(2N8)

AITNEXE 05 :

- Les Besoins Des Habitants :

l- La Population:

- la population de la ville TESSALA EL MERDJA au dernier RGPH: recensement du 2008 et

: 15847 habitant

A) [r Taux D'accroissement 1998 Et 2008 De La Pooulation:

L€ taux d'accroissement; T=(^1)(i)-1

k commune

1998 2008 Taux d'accroissernenl

Population Strate

4.0
to 792 U t5 847 U

B) Perspective de pooulation : Pn(2013) :P0 ( l+Tfn

TETI,IE PopuLtbn

2008

Populdofl

2013

Poprhtion

2018

?,opuLlixr

comaxnrh t5E47 r92E0 23457

Taux

d'a<croirrem:nt
4.0 Yo

- Tessala El Merdja atteindra en 2018, (23457 habitants: moyen terme) et une charge

d6mographique de 7610 habitants par rapport i 2008.

- Ia charge d6mographique pour le court terme est de 3433 habitants.

prra{
LEi l,roq
I po.b4

I
1

I
I 7) 1

\

L!
l-

u

\_.

Population I Sbate
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2- Le Parc Logement:

- Lfagglom6ration chef-lieu: Occupe une surface de 204.4 Ha

- Son parc logements : 2641 logements En 2fr)8.

3- Le TOL:

TOL : personnes/l ogl : 15847 12641: 6 p/l

Le TOL communal en 2008 est de 6 personnesflogl

4- Les Besoins En Logements :

- Les besoins en logernent sont d6finis i partir d'un TOL de 5 personnes/log

i Les besoins des logernents en 2008 est 440 logements [(l*2641)/G440log]
* [,es besoins des logernents en 20l3est 687 logements [( 19280- 15847y5:687 log]

t Les besoins des logernents en 20l8est 1522 logements l(23457 -15U7)/5:1522 logl

5- Etude Pour Chaque Etre Humain:

5.1. Esoace D'habitation : M'IHABITANT: l5M'z

Nombre des logements totale = [Surface totalet8FN.log totale]

Surface totalr S.habitant* nombre des habitants

Besoin des lo5N.log totalel - log existants

TERMI POPUTATION

2008

POPUI.ATION

2013

POPUI.ATION

2018

POPULATION r5847 19280 23457

SURFACE TOTALE (HA} 23.71 2a.92 -15.18

EESOIN DES TOGEMENTS + 740 + 327.4 r73.1

Figute 144: les besoins des logements, source: Auteur

5.2. Eouiwrnenrs: M2/HABITANT=II.2TM|

TERME POPUTATION

2008

POPUTATION

2013

POPUTATION

2018

POPUI.ATION 15E47 192E0 23457

suRrAcE ToTATE (HAl 17.9 21.7 26.4

Figute 145: besoin de sutfdce polrr les €quipements, source: Auteur

I

I
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Exemole des 6quioements:

€quipamant surraca
unitllrc(mr)

surflc.pour
Un h.blt.nl

surfr.. Torll {mr) tJombr.tot.l
Ocs6qulp.mants

E. .ilt! B.soindcs
6quip!mcnts

CEI,ITRE DE SANIf 800 0.066 2008
to45

20r8
t272

2(x)8 2018
2

2 2008
1

2018
1

SALLE OE SPORT 20m 0.155 2531 32(x) 1 2 I L

CENTRE

COMMERCIAT

1ofl) 0,o83 1315 1500 1 z :. 2

Moseua€ 2400 o.200 3170 3855 1 2 3

CENTR€ CU LTU REI- 14m 0.093 666 410 1 2 1 2

MAISON DE JEUNES 4000 0.333 5277 6362 1 2 1 1

Figurc 746: exemple des dquipements et Ie besoin, source: Auteur

5.3. Espace Vert M':/HABITANT=3OM2

TERME POPUI.ATION

2008

POPUI.ATION

2013

POPUI.ATION

2018

POPULATION r5847 19280 23151

suRrAcE r0TArE (HA) 47.5 57.8 70J

Figute 747: suioce de I'espoce veft, source: Auteut

I


