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Thématique: Architecture, environnement et technologies  
Atelier: " Architecture Bio-sourc®e et innovante au cîur des villages Kabyles." 

 

Mise en contexte/  
L'idée de travailler sur l'espace villageois en Kabylie et en rapport avec l'intégration de l'UMMTO 

comme partenaire officiel du prix Rabah Aïssat du village le plus propre de Tizi Ouzou en 2019. Les 

nombreuses visites des villages lauréats, révèlent un éveil particulier de la population quant à la protection de 

l'environnement, au tri et valorisation des déchets, le développement de filières écologiques et la participation 

citoyenne. Ce constat, lance la réflexion sur une architecture environnementale qui promeut les richesses 

locales et respecte les spécificités du site d'intervention d'où le choix d'un atelier sur l'architecture bio-sourcée 

et innovante au cîur des villages Kabyles. 

 

I) Problématique de l'atelier/  
Au sein des villages Kabyles et dans le cadre de la préparation au concours du village le plus propre 

PRA (Prix Rabah Aµssat), un ensemble dôam®nagements a ®t® r®alis® et dôautres sont en projet en vue dôune 

qualité de vie meilleure. Ce sont dans leur majorité des interventions citoyennes, ponctuelles, qui se limitent à 

lôembellissement du village. 
 

Une lecture globale et une analyse approfondie sont donc nécessaires pour saisir toute la complexité 

que pr®sente lôint®gration dôun projet architectural dans ce processus participatif et dans un site à des 

dimensions environnementale; patrimoniale, socioculturelle, économique et naturelle très présentes. La 

continuité ou la rupture des différentes interventions sur le village dépendent de la pertinence de l'approche 

systémique adoptée. 

 

II)  Objectifs / Il  s'agit de promouvoir la recherche universitaire et son affranchissement de son cadre 

académique en démontrant son applicabilité sur le terrain, ainsi que la sensibilisation de l'étudiant à la 

dimension environnementale à l'échelle locale. 

 

III)  Démarche / Le projet architectural constitue le centre de réflexion autour duquel gravite un ensemble de 

données abordées en deux phases: 

 

Semestre 09: en Binôme.  
Il s'agit de s'initier à la recherche et s'imprégner du contexte: Cette phase prépare les fondements 

théoriques du projet architectural et justifie son inscription dans l'une des thématiques portant sur la dimension 

environnementale; limites et perspectives dans les villages lauréats du Prix Rabah AÏSSAT du village le plus 

propre de TiziOuzou./ transformation des paysages montagnards kabyles / degré d'intégration d'une 

architecture bio-sourcée/ l'événementiel et la qualité de l'espace produit/ La patrimonialisation...............etc. 

Elle est présentée sous forme d'un document (mémoire recherche) répondant aux normes de rédaction 

scientifique (énoncer une problématique, des hypothèses, suivre une démarche méthodologique.......) et 

n'excédant pas 80 pages. 
 

S'inscrire dans une démarche participative en faisant un travail de proximité auprès des villageois 

et des comités de village afin de cerner leurs besoins, définir leurs attentes tout en les sensibilisant aux 

nouvelles technologies dans le domaine du bâtiment. Ce qui permettra à l'étudiant de s'imprégner d'avantage 

des spécificités du village choisi. 

Semestre 10: individuellement  
Une réponse architecturale; Il s'agit de concevoir un projet architectural en conjuguant au presque 

parfait l'ensemble des données sociales et naturelles. Considérer donc le projet comme une composante 

indissociable d'un système complexe, où il y a interaction forte avec toutes les autres composantes 

environnementales; naturelles, sociales, culturelles, économiques, historiques.....................etc. 
 
Le processus de conception sera résumé et communiqué à travers un rapport graphique et artistique n'excédant 

pas 50 pages. 

L'ensemble du travail fera objet d'un seul document n'excédant pas 150 pages (bibliographies et annexes 

comprises) présenté oralement en 30min (10 mn pour la recherche théorique, et 10 mn chacun pour synthétiser 

l'essentiel des projets individuels). 



 

 

Résumé 
 

Le village Sahel a pris conscience de la d®gradation de lôenvironnement naturel et sôest 

engagé concrètement dans une démarche pour sa préservation. Etant lauréat au concours du 

village le plus propre RABAH AISSAT en témoigne. 

 

Dans ce pr®sent travail, la volont® dôencourager cette dynamique villageoise dans le cadre 

dôun d®veloppement local durable a été mise en avant à travers un questionnement  sur la 

manière et les moyens concrets à mettre en place au village SAHEL. 

 

Pour répondre à celle-ci, nous nous sommes appuyés sur plusieurs outils méthodologiques 

afin dôextraire les spécificités du village. Deux éléments importants sont particulièrement 

évoqués: les richesses locales où un listing de toutes les ressources naturelles et humaines 

existantes au village SAHEL est établi ainsi que le processus de valorisation des déchets en 

observant leur cycle de vie et les mécanismes entrepris pour cela. 

 

Suite à cette démarche, nous avons constaté que le village recèle un fort potentiel qui lui 

permet lôint®gration et lôapplicabilit® de lôarchitecture biosourc®e innovante et qui m®rite 

dô°tre valoris® ¨ travers  des propositions dôam®nagements dans une perspective d'un futur 

Eco-village à SAHEL. 

Par la suite, nous sommes arrivées à mettre en évidence une thématique qui est « Le centre 

communautaire intergénérationnel », une réponse architecturale qui ne fera que renforcer 

notre objectif.     

Mots clés : Village SAHEL, développement local durable, architecture biosourcée et 

innovante, dynamique villageoise, richesses locales, éco-village, environnement. 

 



 

 

Abstract. 

The Sahel village has become aware of the degradation of the natural environment and has 

made a concrete commitment to its preservation. Being the winner of the competition of the 

cleanest village RABEH AISSAT testifies to this. 

In this work, the desire to encourage this village dynamic within the framework of 

sustainable local development was highlighted through a questioning of the way and concrete 

means to be put in place in the SAHEL village. 

To answer this question, we relied on several methodological tools to extract the 

specificities of the village. Two important elements are particularly mentioned: local 

resources where a listing of all existing natural and human resources in the SAHEL village is 

established as well as the waste recovery process by observing their life cycle and the 

mechanisms undertaken for this. 

Following this approach, we found that the village has a strong potential that allows it to 

integrate and apply innovative biosourced architecture and that deserves to be valued through 

development proposals with a view to a future Eco-village in SAHEL. 

To conclude, we managed to highlight a theme that is ñThe Intergenerational Community 

Centreò, an architectural response that will only strengthen our objective. 

 

Key words : SAHEL village, sustainable local development, biosourced and innovative 

architecture, village dynamics,local resources, éco-village, environment. 



 

 

.ЉϷЯгЮϜ 
 

ϝлуЯК ДϝУϳЯЮ ϣϳвϝϮ ϣϡОϼм ϝЂнгЯв ϝвϜϿϧЮϜ ϥвϹЦ ̪сϛуϡЮϜ ϼнкϹϧЮϝϠ ϝлϧтϜϼϸ ϹЛϠ ̪ЭϲϝЃЮϜ ϣтϽЦ . ЩЮϺ пЯК ЭуЮϸ ϽϡЪϜ м

 оϽЪϺ ϹуЯϷϧЮ ϥгуЦϜ сϧЮϜм ̪ϣтϽЦ СЗжϜ ϣЧϠϝЃв сТ ϝкϾнТ "ϤϝЃуК ϱϠϜϼ"  ϣϛуϡЮϜ ϼнкϹϧϠ ϣтϜϼϸ пЯК ЭϲϝЃЮϜ ϣтϽЦ ϥϳϡЊϒ

ϣуЛуϡГЮϜ. 

 

 ев ϣвϜϹϧЃгЮϜ ϣуЯϳгЮϜ ϣугзϧЮϜ ϼϝАϖ сТ ϣтϽЧЮϜ иϻк ϣуЫувϝзтϸ ЙуϯЇϦ сТ ϣϡОϽЮϜ ϰϽА бϦ ̪ аϹЧгЮϜ ЭгЛЮϜ Ϝϻк Ьы϶ ев

ϝЃϧЮϜ Ьы϶ЭϲϝЃЮϜ ϣтϽЦ сТ ϝлЛЎм ϟϯт сϧЮϜ ϣЂнгЯгЮϜ ЭϚϝЂнЮϜм ϣЧтϽГЮϜ Ьнϲ Ьϔ. 

 

ϣтϽЧЮϜ иϻк ЉϷт ϝв ЭЪ блТм ϬϜϽϷϧЂъ ϣуϯлзв ϤϜмϸϒ ϢϹК пЯК ϝжϹгϧКϜ ̪ϤъϔϝЃϧЮϜ иϻк пЯК ϣϠϝϮщЮ . Ьы϶ ев ЩЮϺм

Јϝ϶ ЭЫЇϠ еувϝк етϽЋзК ϼϝЏϳϧЂϜ :ЛуϡГЮϜ ϸϼϜнгЮϜ ЙугϯϠ ϣгϚϝЦ ̭ϝЇжϖ бϦ ϩуϲ ̪ϣуЯϳгЮϜ ϢмϽϫЮϜ ϢϸнϮнгЮϜ ϣтϽЇϡЮϜм ϣу

ЩЮϺ сТ ϢϻϷϧгЮϜ ϤϝуЮфϜм ϝлϦϝуϲ Ϣϼмϸ ϣϡЦϜϽв Ьы϶ ев ϤϝтϝУзЮϜ ϽтмϹϦ ϣуЯгК ЩЮϻЪм ̪ЭϲϝЃЮϜ ϣтϽЦ сТ. 

 

 сϧЮϜм  ϢϽЫϧϡгЮϜ ϣтнуϳЮϜ ϢϼϝгЛЮϜ ХуϡГϦм ϭвϹϠ ϝлЮ ϱгЃϦ ϣвϝк ϤϝжϝЫвϖ ЩЯϧгϦ ϣтϽЧЮϜ иϻк дϒ ϝзЗϲъ ̪ЩЮϺ пЯК ̭ϝзϠ м

 ̭ϝЇжϜ РϹлϠ ϣϲϽϧЧгЮϜ Ϥ ϝулϧЮϜ ев ϣКнгϯв Ьы϶ ев ϼнГϦ дϒ ХϳϧЃϦ"ЭϲϝЃЮϜ сТ ϣуЯϡЧϧЃв ϣуϛуϠ ϣтϽЦ." 

 

 ϰϜϽϧЦъ ϝзЯЊнϦ ̪аϝϧϷЮϜ сТм"ЬϝуϮцϜ еуϠ сКϝгϧϮϜ ϿЪϽв "ϝзТϹк ϿтϿЛϦ ϝлжϓІ ев ϣтϼϝгЛв ϣϠϝϯϧЂϝЪ. 

 

ϣуϲϝϧУгЮϜ ϤϝгЯЫЮϜ: ϢмϽϫЮϜ ̪ ϣтϽЧЮϜ ϤϝуЫувϝзтϸ ̪ ϢϽЫϧϡгЮϜ ϣтнуϳЮϜ ϢϼϝгЛЮϜ ̪ ϣвϜϹϧЃгЮϜ ϣуЯϳгЮϜ ϣугзϧЮϜ ̪ ЭϲϝЃЮϜ ϣтϽЦ    

ϣϛуϡЮϜ ̪ ϣуϛуϡЮϜ ϣтϽЧЮϜ ̪ ϣуЯϳгЮϜ. 
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Introduction  : 

    Le monde actuel se voit muter dans une nouvelle aire, celle de la révolution écologique. 

Surexploit®e, notre plan¯te est aujourdôhui en danger, elle nous le fait comprendre chaque 

jour par des preuves palpables, la d®gradation de lôenvironnement en fait partie. La rente et  

lôapp©t du gain font main basse sur les richesses non renouvelables.  

 

Face à cette urgence alarmante, une prise de conscience et une remise en question de nos 

modes de vie deviennent primordiales. 

 

Actuellement, les gouvernements mondiaux ont d®c®d® de sôengager en adoptant une 

d®marche de d®veloppement durable. Ainsi que le retour ¨ lôarchitecture vernaculaire 

délaissée  à cause de la standardisation des matériaux de construction. Ce legs ancestral 

porteur de valeurs patrimoniales, résulte de lôharmonie entre lôhomme et son environnement. 

 

Une architecture vernaculaire revisitée ¨ lô®chelle locale, notamment en Kabylie o½ 

lôenvironnement ne cesse de se d®grader, pourra °tre une r®ponse pour faire face à la 

pollution visuelle due à la transformation et la dégradation des paysages montagnards par les 

nouvelles constructions ¨ ®tages. Seulement la d®gradation de lôenvironnement ne sôarr°te pas 

à ce stade, on observe en Kabylie la présence de plusieurs décharges sauvages, la pollution 

des cours dôeau par les ®gouts et la margine éetc.  

 

Dans la wilaya de Tizi-Ouzou,  près de 400 villages se sont inscrits dans le challenge de la 

propreté, mais aussi de lô®cologie, du développement durable et solidaire
1
  dans le cadre du 

«concours du village le plus propre» initi® par le pr®sident de lôAPW et d®di® ¨ la m®moire 

de RABAH AISSAT depuis 2005. Cette compétition a pour objectif : la préservation de 

lôenvironnement et lôam®lioration du cadre de vie des villageois. Cette opération anodine est 

en train de se transformer en une irréversible dynamique écologique de développement local 

que lôon a nomm® la révolution douce
2
 de la Kabylie.  

 

Les villageois, par leur solidarité, leur détermination et  bonnes pratiques qui constituent 

une alternative viable et durable ¨ lô®chec des politiques publiques depuis 1962
3
, ont décidé 

dôengager des projets de d®veloppement solidaire. Ce qui permet de garantir ¨ la fois  

prospérité économique et épanouissement social, par conséquent, la revitalisation de leur 

région montagnarde. 

 

                                                
1 RABIA SAID, (24 Février 2018),  çLôautre r®volution douce de la kabylieè, ElWatan [En ligne]. Consulté le 

20 Mars 2020, https://www.elwatan.com/edition/actualite/lautre-revolution-douce-de-la-kabylie-24-02-2018. 
2Ibid. 
3 «Les initiatives locales de développement solidaire peuvent constituer une alternative viable et durable», 

ElWatan [En ligne], Le  24 Février 2018, Consulté le 09 Juin 2020, 

https://www.elwatan.com/edition/actualite/les-initiatives-locales-de-developpement-solidaire-peuvent-

constituer-une-alternative-viable-et-durable-24-02-2018 . 

 

https://www.elwatan.com/edition/actualite/lautre-revolution-douce-de-la-kabylie-24-02-2018
https://www.elwatan.com/edition/actualite/les-initiatives-locales-de-developpement-solidaire-peuvent-constituer-une-alternative-viable-et-durable-24-02-2018
https://www.elwatan.com/edition/actualite/les-initiatives-locales-de-developpement-solidaire-peuvent-constituer-une-alternative-viable-et-durable-24-02-2018
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Problématique : 

Le village SAHEL a pris conscience de lôurgence environnementale, et  a d®cid® de  

sôengager concr¯tement dans cette dynamique ®cologique initi®e d®j¨ dans les villages 

environnants de la Kabylie. 

 

A cette occasion, les villageois, par  leur solidarité et  leurs pratiques de financement 

solidaire,  ont participé au façonnement de leur propre environnement. Cela  par la réalisation 

de plusieurs am®nagements dans le but dôassurer propret®, embellissement et gestion des 

d®chets. Ce qui leurs a permis dô°tre qualifi®s pour lôorganisation du festival « Raconte Arts » 

dans sa 16
ème

 édition. Puis élu lauréat au « concours du village le plus propre RABAH 

AISSAT dans sa 7
ème

 édition ». 

 

En outre, cette communauté villageoise motivée par la volonté de développer une 

économie locale basée sur le développement durable et le tourisme de montagne, envisage 

lôint®gration de nouveaux projets lucratifs construits à partir  des revenus des déchets 

récupérés, recyclés et des prix obtenus. Cela pourrait inscrire le village dans une démarche de 

développement local. 

 

Lôambition des villageois dôaller au-delà de ces initiatives, nous a mené à nous 

questionner sur la mani¯re dôagir et les moyens concrets ¨ mettre en place pour lancer ou  

renforcer le développement local de leur village? 

 

Hypothèses : 

V Nous supposons que lôexploitation des richesses locales (naturelles et humaines) du 

village SAHEL contribuera en partie au développement local. 

 

V Nous considérons que la valorisation du déchet est un moteur de développement local. 

 

V Nous estimons que lô®co-village est une nouvelle mani¯re dôagir qui pourrait inscrire les 

différents aménagements dans un même objectif de développement local durable. 

 

Objectifs : 

V Évaluer et mobiliser toutes les potentialités naturelles dont  dispose le village SAHEL 

pour d®velopper des opportunit®s de cr®ation dôactivit®s productives artisanales 

génératrices de revenu au niveau local. 

 

V Renforcer les synergies villageoises de valorisation de d®chets ¨ travers lôutilisation de 

matières recyclées pour construire durable.  

 

V Inventorier les solutions écologiques, durables de lôarchitecture vernaculaire au village 

SAHEL et les réinterpréter dans une pratique architecturale contemporaine afin de 

répondre aux enjeux actuels. 
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Méthodologie : 

Afin de bien mener ce travail, dôapporter des r®ponses aux probl®matiques posées, vérifier 

nos hypothèses, atteindre les objectifs fixés, nous avons choisi une démarche méthodologique 

en nous appuyant sur les outils suivants : 

 

V Visites sur site. 

V Formation et recherche documentaire (formation en ligne : BIOMOOC « découvrir le 

bâtiment biosourcé », un MOOC développé par Karibati et Ville & Aménagement 

Durable Mai 2020). 

V Entretien semi-directif avec les membres du comité du village SAHEL.  

V Rencontres virtuelles. 

V Réseaux sociaux (Association Environnementale Sahel-apett, Sahel Mon Village, 

Village SAHEL) 

V Photographie. 

 

Structure du mémoire: 

Nous avons structuré notre travail en six chapitres regroupés dans deux grandes thématiques ; 

la premi¯re concerne lôarchitecture biosourc®e et son caractère innovant et la deuxième cible 

le contexte dô®tude avec toutes ses dimensions multiples. 

 

Chapitre introductif  : 

 

Nous avons développé une introduction générale qui soulève le sujet abordé, une 

problématique qui nous aidera à nous concentrer sur le processus de recherche et dôavancer 

des hypothèses qui devraient être confirmées ou infirmées à la fin de ce travail. 

 

Chapitre I : Lôarchitecture biosourc®e, un nouveau concept qui est en train de voir le jour. 

 

Ce chapitre constitue lô®tat de lôart sur lôarchitecture biosourc®e o½ nous avons d®fini ce 

concept et les différentes notions liées à celui-ci. Cela, afin dôassurer la bonne compr®hension 

de ce thème et de déduire la possibilit® dôint®gration de cette architecture dans le contexte 

Kabyle. 

 

Nous avons aussi évoqué le lien entre lôarchitecture biosourc®e et lôarchitecture 

vernaculaire et comment celle-ci répond  à ses exigences. Et nous avons démontré la manière 

dans laquelle lôarchitecture biosourc®e intervient dans dôautres structures/typologies. 

 

Chapitre II: Les innovations dans le bâtiment, entre le biosourcé et le recyclé. 

 

Dans cette partie, nous allons approfondir nos connaissances sur les différentes 

innovations dans le domaine de la biosourcée et étayer notre travail par des exemples à 

lô®chelle locale voir même internationale. 

 

Chapitre III : Sahel le futur éco-village : entre ressources naturelles et ressources humaines. 

 

Ce chapitre contient lôanalyse du village SAHEL où nous avons tiré les spécificités à 

mettre en valeur et les besoins de celui ïci  en listant ses ressources naturelles, son potentiel 

humain et en observant  le cycle du déchet et les mécanismes de sa valorisation. 

Cette analyse nous a mené à proposer des perspectives dôam®nagements qui r®pondent ¨ 
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notre problématique. 

 

Chapitre IV : Un centre communautaire intergénérationnel conçu comme un 3
ème 

lieu !  

Cette partie consiste en une recherche approfondie sur notre thème «centre communautaire 

intergénérationnel » afin de cadrer les différents éléments théoriques qui le constitue tout en 

le reliant avec lôarchitecture biosourcée et le village SAHEL. 

Conclusion générale : qui va conclure le travail en vérifiant les hypothèses par leurs degrés 

dôinfirmation ou dôaffirmation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lôarchitecture biosourc®e, un nouveau 

concept qui est en train de voir le jour. 
 

 

Chapitre I  : 
 

 

G®n®ralit®s sur lôarchitecture biosourc®e 
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Introduction  : 

Lô®tat de lôart constitue un ®tat des connaissances dôun th¯me donn®. Dans notre cas, il 

sôagit de lôarchitecture biosourc®e où nous allons définir ce concept et les différentes notions 

liées à celui-ci pour approfondir nos connaissances et mieux cerner le sujet. Notre objectif est 

de d®duire le degr® dôapplicabilit® de cette architecture dans un contexte socio-culturel et 

économique  particulier qui est le village SAHEL en Kabylie. 

 

I .1. Etat de lôart : Architecture biosourcée. 

I.1.1 Définition de lôarchitecture biosourc®e
4
: 

Lôarchitecture biosourc®e  ne se résume pas à une typologie de bâtiments avec des 

caractéristiques architecturales, techniques types mais par les grands enjeux auxquels elle 

permet de répondre : environnementaux, ®conomiques et socioculturels dôune soci®t®, ce qui 

lôinscrit parfaitement dans une d®marche de d®veloppement durable. Côest une architecture 

qui améliore le bien-être et la qualité de vie  des utilisateurs tout en respectant lôidentit® et la 

culture de lieu. Lôarchitecture biosourc®e, par son approche systémique, ne cesse de se 

développer et peut se réinventer en permanence.  

 

I.1.2  Enjeux et caractéristiques de lôarchitecture biosourc®e : 

                                                
4 M.CHIRAT, (2016), Lôarchitecture biosourc®e : une architecture ¨ impacts positifs pour lôenvironnement, la 

soci®t® et lôindividu. Consult® le : 01 Avril 2020. In : https://anabf.org/pierredangle/magazine/larchitecture-

biosourcee-une-architecture-a-impacts-positifs-pour-l-environnement-la-soci-t-et-l-individu  

 
 

Enjeux actuels Les réponses de lôarchitecture biosourc®e  

 

 

 

 

 

Environnementaux 

 

- Réduire 

lôutilisation des 

ressources 

naturelles non 

renouvelables. 

 

- Diminuer la 

pollution de 

lôenvironnement. 

1  Une architecture viable, durable et recyclable. 
 

- Substitution avec de ressources renouvelables 
dont la biomasse (bio-économie) : 
 
- Construire en matériaux biosourcés non-
polluants. 
 
- Recours aux énergies naturelles issues de la 
biomasse. 
 
- Prône le réemploi des matériaux et le recours 
aux produits recycl®s (lô®conomie circulaire). 
 

 

 

 

   Sociaux 

Garantir le bien-

être des utilisateurs 

 

- Optimiser le 

confort et la santé. 

 

- Améliorer la 

Perception de 

l'espace. 

2  Une architecture innovante et performante. 
 

-Lôinnovation par la mise en îuvre de nouvelles 
technologies, à travers : 
Des solutions constructives innovantes et de 
nouveaux matériaux plus performants et sains. 

 
-Réinterprétation des techniques et  savoir-faire 
vernaculaires. 
 
 

https://anabf.org/pierredangle/magazine/larchitecture-biosourcee-une-architecture-a-impacts-positifs-pour-l-environnement-la-soci-t-et-l-individu
https://anabf.org/pierredangle/magazine/larchitecture-biosourcee-une-architecture-a-impacts-positifs-pour-l-environnement-la-soci-t-et-l-individu
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Tableau. 1:Enjeux et caract®ristiques de lôarchitecture biosourc®e. 

Source : B.Boyeux (2016), Les matériaux de construction biosourcés, Fiche technique Prisme, 

adapté par auteurs. 

Figure.1:Les consommations énergétiques et 

les émissions CO2 pour différents secteurs en 

France,2010.                                            

Source: ADEM, 2010 (adapté par auteurs). 

Figure. 2: Evolution de lôutilisation mondiale 

des matériaux 1900 à 2005.                   

Source: Krausmann and al, 2009. (Adapté 
par auteurs). 

  

I.1.3 Pourquoi cette architecture biosourcée ?  

 

Le secteur de la construction est  lôun des plus concern® par la surconsommation 

dô®nergie, ses impacts sur le climat et lô®puisement de ressources difficilement renouvelables 

deviennent une problématique  particulière dans les pays qui font face à une croissance 

démographique et à une urbanisation importante. Cette consommation en croissance 

exponentielle, engendre des conséquences très lourdes sur les objectifs de développement 

durable, tant environnementaux que socio-économiques. 

 

 

 

 

 

 

 

  Economiques 

-Répo 

- Répondre à 

lôaugmentation de 

besoin en 

matériaux de 

construction : 

béton - sable. 

 

- Contribuer au 

développement 

économique local 

et surtout les zones 

rurales. 

 

Une Architecture rentable. 

- Substitution des matériaux biosourcés locaux 
aux conventionnels, qui permet : 
 
- Lôencouragement de la culture des ressources 
issues de la biomasse. 
 
- La cr®ation dôemploi non  délocalisable. 
 
-Utilisation des matériaux  à faible 
consommation dô®nergie, par conséquent 
économiques. 
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Figure.3: Maisons expérimentales de 
MONTHOLIER- JURA 1998-2003. 

Source : Association arcanne, 2010. 

 

Deux d®marches sont en mesure dôapporter des r®ponses : la premi¯re, lô®conomie 

circulaire, qui prône le réemploi des matériaux et le recours aux produits recyclés, la seconde, 

la bio-économie, a pour objet de remplacer les ressources minérales par la biomasse. Dôo½ la 

naissance du nouveau concept Français : lôarchitecture biosourcée qui est  identifiée par le 

minist¯re de lô£cologie  Français parmi les 18 fili¯res vertes dôavenir
5
.  

 

Elle est de plus en plus prise en considération dans les textes législatifs, réglementaires. 

Parmi elles, la loi de  Grenelle de lôenvironnement en 2007 dont lôobjectif ®tait de 

comprendre les freins de développement des filières biosourcées et de produire un plan de 

développement
6
, le Label ç B©timent biosourc®  è en 2012 et la loi relative à la transition 

®nerg®tique en 2015, pour la croissance verte qui encourage lôutilisation des mat®riaux 

biosourcés lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments.
7
 

 

Exemple : 

 

    Il sôagit de 2 maisons individuelles  

expérimentales en béton de chanvre et bottes de 

paille.  

  

    Côest la premi¯re construction en mat®riaux 

biosourcés qui a été lancée par la Fédération 

française du bâtiment, conçue par les deux 

architectes ALAI N Combet et  JEAN-MARIE 

HAQUETTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 PAPOT J.F (04 Mai 2012), « Construction durable : création par décret : label bâtiment 

biosourcé » construction 21 France, consulté le : 01 Avril 2020. 

In :https://www.construction21.org/france/articles/fr/construction-durable--creation-par-decret-du-
label--batiment-biosource.html .    
6 DICOM ï CGDD (2010), «Grenelle Environnement, Loi Grenelle 2». PDF[en ligne]. Consulté le  29 Mars 

2020.In :http://www.doubs.gouv.fr/content/download/9112/55513/file/Hors_Serie_Grenelle_2_juillet_2010_cle

5d1121-1.pdf . 
7 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (J.O.R.F. 18 août 2015), consulté le : 29 Mars 

2020.In :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id 

https://www.construction21.org/france/articles/fr/construction-durable--creation-par-decret-du-label--batiment-biosource.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/construction-durable--creation-par-decret-du-label--batiment-biosource.html
http://www.doubs.gouv.fr/content/download/9112/55513/file/Hors_Serie_Grenelle_2_juillet_2010_cle5d1121-1.pdf
http://www.doubs.gouv.fr/content/download/9112/55513/file/Hors_Serie_Grenelle_2_juillet_2010_cle5d1121-1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031044385&categorieLien=id
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I .2. Matériaux biosourcés. 

I.2.1 Quôest-ce quôun mat®riau biosourc® ?  

Les matériaux biosourcés sont des matériaux issus de la biomasse
8
 constitués  de la 

matière organique d'origine du vivant (biomasse végétale et animale) incluant les matières 

recyclées
9
, pour en faire à la fin des produits aux gammes vérifiées, de plus en plus 

performants et compétitifs.
10

 

 
 

Notions indispensables:  

 

V Le  matériau local :  

Côest un mat®riau dont la distance 

dôapprovisionnement est faible, entre le lieu 

dôextraction ou de fabrication et le chantier.  

 

 

V Les  matériaux en circuits courts: 

Ce sont des matériaux dont 

lôapprovisionnement est direct, cela signifie 

quôil y a peu ou pas dôinterm®diaire entre le 

lieu dôextraction et le chantier.  

 

 

V Les matériaux recyclés: 

Ce sont des matériaux entièrement ou 

partiellement fabriqués à partir de déchets 

transformés dans les unités de recyclage ou 

par des particuliers / artisanséetc. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8  Label bâtiment biosourcé. Arrêté du 19 Avril 2012, art.1 (J.O.R.F 23 Décembre 2012) [en ligne], consulté le : 

29 Mars 2020. In : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026810976&categorieLien=id . 
9 Laure Mahous (s.d) Les matériaux biosourcés : un potentiel pour de nouveaux enjeux?. PDF [en ligne], 

consultéle:01Avril2020. In : 

https://www.alec37.org/sites/default/files/ged/Techniques%20Collectivit%C3%A9s%2037%20n%C2%B014.pd

f . 
10  Y. HUSTACHE Les matériaux biosourcés.(s.d) KARIBATI [en ligne].Consulté le : 05 Avril 2020. In : 

http://www.karibati.fr/materiaux-biosources/presentation/. 
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Figure.5: Hutte en peaux de bêtes.       

Source : Préhistoire nomade, Mai 2020 

 

Figure.4: Hutte en paille et branche  
au Japon. Source: Préhistoire Maison, 

Juin 2020. 

 

Figure.7: la maison de Saint-Just 

en torchis.   Source : Histoire de 

France (Juin 2020) 

 

Figure.6: Vestiges dôune maison en 
pierre.  Source : Le glasgow 

gallivanter, (2015) 

 

I.2.2 Utilisation de la biomasse ¨ travers lôhistoire : 

La biomasse dans la construction ne date pas dôaujourdôhui, nous pouvons remonter 

jusqu'à la période paléolithique o½ d¯s lors que lôhomme a eu besoin de se prot®ger des 

contraintes environnementales, a construit des huttes réalisées à partir de peaux de bêtes, de 

pailles, de brancheséetc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec lôav¯nement du néolithique, apparaissent les premières réalisations en torchis à base 

de terre, fibres et branches végétales. Cependant, le végétal au fur et à mesure des siècles tend 

à se faire de plus en plus rare, il est remplacé par des matériaux géosourcés (la pierre, lôargile) 

et le bois ce qui a permis de réaliser des édifices plus grands.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biomasse est présente dans le bâti vernaculaire, ces deux notions entretiennent donc 

des liens étroits qui se conjuguent dans une architecture qui sôint¯gre aux spécificités des 

territoires (ressources, climat, organisation sociale et culture é).  

 

Relégués au rang de solution du passé, les matériaux issus de la biomasse ont été ignorés 

par lôindustrialisation et la standardisation du secteur de la construction. Après les chocs 

pétroliers des années 70/80, on verra peu à peu leur réapparition suite à la sensibilisation du 

monde aux questions environnementales, où on éprouve un besoin de retour au naturel et à la 

durabilité.  

 

Aujourdôhui, On travaille sur lôam®lioration des performances de ces matériaux biosourcés 

pour lever les limites et  les obstacles rencontrés dans le domaine du bâtiment. 

https://www.musardise.com/
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Figure.10: Panorama de14 pays s®lectionn®s dans le cadre de lô®tude Bioword Ressource Benchmark. 

Source: ENSAM Cluny et BioBuild Concept, 2016 (Traitée par les auteurs). 

I.2.3 Etude Bio World Resource Benchmark: 

Dans le cadre des initiatives de recherche sur les potentiels offerts par la biomasse dans le 

secteur de la construction, une étude a été menée  par lô®cole des Arts et Métiers
11

en 2015. 

Cette étude sôappuie sur un panel de quinze pays répartis sur les différents continents et 

s®lectionn®s ¨ partir dôun ensemble de critères : Situation géographique et climatique, 

utilisation des terres, démographie et pr®visions dô®volution, niveau ®conomique, 

consommation dô®nergie et production de CO2/Hab.  

Cinq pays ont fait lôobjet de recherches plus approfondies : la France, le Royaume-Uni, la 

Colombie, le Sénégal et le Vietnam. 

 

     Le r®sultat de cette ®tude ®tait dôavoir une premi¯re id®e sur les ressources disponibles, les 

principaux matériaux utilisés, la maturité des filières, le niveau de soutien apporté par les 

politiques publiques, les exemples de constructions (modernes, vernaculaires) utilisant des 

matériaux biosourcés, les projets en cours ou à venir.  

 

Pour notre cas, cette étude nous a permis de tirer les critères sur lesquels nous nous 

appuierons dans lôanalyse de lôapplicabilit® dôune architecture biosourc®e dans le village 

Sahel. 

 

 

                                                
11 Une grande école qui forme des ingénieurs technologues pour lôindustrie en France qui est soutenue par une 

agence novatrice dans la construction éco-durable (Campus de Cluny et Bio Buildt Concept), par lôADEME qui 

est une agence de lôenvironnement et de la maitrise de lô®nergie en France, par lôAgence r®gionale de 

lôenvironnement et des nouvelles ®nergies dôIle de France et par la DHUP qui est la direction de lôhabitat, de 

lôurbanisme et des paysages en France. 
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Figure.11: Projet «In-Vivo» avec une 

bio-façade de 900 m².                      
Source: Construction21 France, 

Frédérique Sauer (2018) 

 

I.2.4 Cinq origines de la biomasse : 

a-  Sylviculture : La forêt est considérée comme source principale des matériaux de 

construction biosourcés, elle couvre environ 30% de la planète. Il reste essentiel de 

respecter les pratiques de la gestion responsable et durable de cette dernière. 

 

b- Agriculture  : Les surfaces agricoles sont variables dôun territoire ¨ un autre. Cela 

dépend des rendements et des ressources en eau. 

 

c- Aquaculture : Les matières issues de cette filière (précisément algues) sont 

rarement utilisées dans la construction exceptée dans certains cas où ils utilisent 

des savoir-faire vernaculaires ou des innovations expérimentales (Voir exemple ci-

dessous).  

 

Exemple : Il sôagit dôune bio-façade qui produit des micro-algues sur les parois du 

bâtiment, elle permet :  

 

V Dôam®liorer la qualit® de lôair 

et de r®duire lôimpact carbone 

grâce aux algues qui se 

nourrissent de CO2. 

 

V Dô®conomiser lô®nergie. Elle 

agit comme une serre en 

accumulant lô®nergie solaire, 

et crée un tampon thermique 

qui am®liore lôisolation du 

bâtiment.  

 

V De procurer un confort visuel. 

Côest assez beau et 

reposant  de contempler le 

mouvement dôeau perp®tuel 

des micro-algues. 

 

 

 

d- Le recyclage : Il offre à certaines matières biosourcées une deuxième vie. Ces 

mati¯res sôint¯grent dans le concept dô®conomie circulaire et sont parfois produites 

par des entreprises (associations, coopératives, fondations ...) issues de lô®conomie 

sociale et solidaire. 

 

e- Écosystèmes naturels : Ils présentent une ressource aussi importante que la forêt 

ou lôagriculture, une exploitation maitris®e pourrait fournir des quantit®s 

conséquentes de matières premières. Exemple : Au Maroc, une exploitation 

raisonn®e des alfati¯res (3,2 millions dôhectares) pourrait produire un million de 

tonnes de fibres par an.
12

 

                                                
12BOYEUX B, (2016), Les matériaux de construction biosourcés. Fiche technique, consulté le : 01 Avril 2020. 

In :https://www.ifdd.francophonie.org/wpcontent/uploads/2019/12/702_FichePrismeATP4_Materiaux_Construc

tion_Biosources-4. pdf . 

https://www.construction21.org/france/member/7785/
https://www.ifdd.francophonie.org/wpcontent/uploads/2019/12/702_FichePrismeATP4_Materiaux_Construction_Biosources-4.%20pdf
https://www.ifdd.francophonie.org/wpcontent/uploads/2019/12/702_FichePrismeATP4_Materiaux_Construction_Biosources-4.%20pdf
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Figure12: Les principaux matériaux de construction biosourcés.    Source : Auteurs. 

I.2.5 Filières des matériaux biosourcés : 

Ces filières se répartissent selon trois grandes familles : animale, végétale et recyclée.

Isolation 

(panneaux, laine 

et fibre de bois, 

granulats) 

Isolation en 

rouleaux 

Mortier et bétons  

Le coton recyclé 

Isolation en 

panneaux 
Isolation en 

rouleaux 

Isolation en 

vrac 

La laine de mouton 

Isolation en 

rouleaux 
Isolation en 

panneaux 

Isolation en 

vrac 

Isolation en 

panneaux 

Chènevotte en 

vrac 

Isolation en 

rouleaux 

Panneaux 

agglomérés 

Sous- couches 

minces 
Linoleum 

La paille 

Bottes de paille 

Panneaux de paille 

compressés 

Terre-paille 

Le lin 

Panneaux 

agglomérés 

Mortier et  

Bétons  

Le miscanthus 

Le bois 

Bois dôîuvre 

(charpente, 

menuiserieé)  

Le papier recyclé 

(ouate de cellulose) 

Isolation en 

panneaux 

Isolation en 

vrac 

 

Le chanvre 

Les principaux 

matériaux de 

construction biosourcés 
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Figure 13: Le cycle de vie des matériaux biosourcés.                                                                           

Source : DHUP, Les matériaux de construction biosourcés & géosourcés, (Traité par auteur). 

I.2.6 Usage des matériaux biosourcés : 

Dôapr¯s Florian Rollin
13

 : « les matériaux biosourcés couvrent une large gamme de 

produits, qui sont utilisés en tant que » :  

 

V Gros îuvre : superstructure et charpente. 

 

V Second îuvre: Isolant, mortier, menuiserie, cloisons intérieures et structures non 

portantes, revêtements de sol. 

 

V Dôautres mat®riaux de rev°tement et dôam®nagement int®rieurs ou extérieurs : 

matériaux composites, éléments acoustiques, peintures, enduits, liants et adjuvants. 

 

 I.2.7 Cycle de vie des  matériaux biosourcés:   

 

       Les matériaux biosourcés captent le carbone nécessaire à leur croissance et contribuent 

ainsi à la diminution de gaz à effet de serre. Ils apportent un bénéfice sur le changement 

climatique, en tant que puits de carbone. 

 

       Durant tout leur cycle de vie, ces matériaux réduisent l'énergie grise qui est la quantité 

d'énergie dépensée durant toute la vie du produit. 

 

A la fin de leur cycle de vie, ils sont sois réemployés,  recyclés ou  compostés. Ce qui les 

inscrit dans une logique d'économie circulaire. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Ministère de la Transition écologique et Solidaire (10 juillet 2017), « Les matériaux biosourcés dans la 

construction», vidéo YouTube, consulté le: 29 Avril 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=WGmRHmHNdz4 . 

https://www.youtube.com/watch?v=WGmRHmHNdz4
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Figure 14: Les intervenants au sein du cycle de vie 

dôun mat®riau biosourc®.     Source : Auteurs 

Figure.15: Pont routier en bambou, Indonésie. 

Source : Le Moniteur, (2018) 

I.2.8 Les diff®rents acteurs au sein de cycle de vie  dôun mat®riau biosourc®: 

 

La mise en place dôune fili¯re biosourc®e 

fait intervenir plusieurs secteurs 

hétérogènes (voir figure 12)  

 

 

Les différents acteurs travaillent 

ensemble pour développer, faire évoluer et 

généraliser les différentes filières 

biosourcées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.9 Les préjugés autour des matériaux biosourcés: 

V Le Manque de connaissance. 

Dernièrement, une dynamique de recherche et développement sôest lanc® en faveur des 

matériaux biosourcés. Des formations sont disponibles pour approfondir les connaissances des 

acteurs (découvrir le matériau, ses qualité, assurer une mise en îuvre ad®quate). Exemple : 

BIOMOOC
14

 formation en ligne  développée par Karibati et Ville & Aménagement Durable.  

 

 

V La solidité. 

Dans lôimaginaire collectif, les mat®riaux 

biosourcés ne tiennent pas debout et pourtant 

plusieurs matériaux ont fait preuve de leur 

solidité dans le domaine de la construction tel 

que le bois et le bambou appelé acier vert. 

Exemple : Pont routier avec structure et 

couverture en bambou, Indonésie, 2017 

 

 

 

  

 

 

 

                                                
14  ADEME (s.d). MOOC Bâtiment Durable [En ligne]. Consulté le : 29 Avril 2020. In : https://www.mooc-

batiment-durable.fr/courses/course-v1:KARIBATI+2017MOOCBAT03+SESSION02/about 

Chercheurs et développeurs 

des matériaux biosourcés.  

Acteurs de la production 

agricole (les agriculteurs).  

Industries ; les fabricants 

et les transformateurs. 

Acteurs de la 

construction (les maitres 

dôîuvres et les artisans). 

Acteurs de traitement 

déchets (les collecteurs et 

r®cup®rateursé). 

Agriculture 

 

Transformation  

Vie en service 

Fin de vie 

Recherche 
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Figure.16: Maquette avant et après 30 mn du 

déclenchement du feu.                                       
Source : Fiche technique, Grand Paris Seine Ouest 

Energie (2013) 

 

V Les mat®riaux biosourc®s côest plus cher. 

Lôutilisation de mat®riaux biosourc®s nôest pas forc®ment plus ch¯re que lôutilisation de 

matériaux conventionnels. Vu quôils sont souvent locaux et apportant des performances 

énergétiques très intéressantes et par conséquent peuvent procurer des économies à long 

terme. 

 

V Lôinqui®tude face aux insectes et rongeurs. 

Les matériaux biosourcés étant issus de la biomasse sont propices à la présence dôinsectes, 

afin dô®viter cela il est n®cessaire dôeffectuer des traitements spécifiques (traitement 

insecticide anti-termites). 

 

Pour les rongeurs où la nature des mat®riaux nôest pas importante, ils peuvent être présents. 

Pour éliminer leurs intrusions, il faut installer des grilles anti-rongeur et éviter toute cavité. 

 

V La sécurité incendie. 

Malgr® quôils soient constitu®s de  fibres v®g®tales, les mat®riaux biosourc®s ont des  

capacités thermiques importantes avec une densité relativement forte, par conséquent, la 

capacité de combustion est réduite par manque dôair. Actuellement, des essais au feu sont 

nombreux pour lever les freins vis-à-vis de ces produits. 

 

Citons lôexemple de lôécole Boulodrome à Issy-les-Moulineaux construite en 2011. 

 

 

Afin de valider le degré coupe-feu  

qui doit être en 30 mn en EPR 

(établissement recevant de public) un 

essai en feu sur une maquette en bois et 

paille dôune grandeur réelle de 2 étages a 

été fait.  

 

Le test a été réalisé avec succès et la 

façade est parfaitement conforme aux 

exigences de r®sistance ¨ lôincendie. 
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Tableau.2:Taux dôincorporation de mati¯re biosourc®e selon les niveaux du Label.    

Source: Label Bâtiment biosourcé. 

 

I.2.10 Les avantages des matériaux biosourcés : 

V Ils sont issus de sources renouvelables disponibles localement.  

V Présentent une faible empreinte carbone. 

V R®duisent la consommation dô®nergie, par cons®quent, la facture ®conomique.  

V Redynamisent les territoires fragilisés notamment ruraux par la création de filières 

économiques locales. 

V Contribuent au développement de lô®conomie circulaire. 

V Ils ont un fort potentiel dôinnovations. 

V Assurent une qualité sanitaire (inertie thermique, hygrothermique) et 

environnementale. 

V Ils se pr®sentent sous diff®rentes formes et procurent une diversit® dôutilisation. 

V Ils cr®ent une esth®tique qui r®pond ¨ la tendance actuelle de ç reconnecter lôhomme 
avec la nature ».  

 

I.2.11  La réglementation en vigueur  du bâtiment biosourcé en France : 

a) Label Bâtiment Biosourcé apparu en Décembre 2012 :
15

 

Son objectif  est de d®velopper lôusage des mat®riaux biosourc®s et contribuer ¨ dynamiser les 

territoires avec des filières éco-industrielles. Ses exigences sont :  

 

V Incorporation dôune quantit® minimale de mati¯re premi¯re biosourc®e dans le 

bâtiment avec trois niveaux distincts en fonction de son type. 

 

V Mixité des produits (plusieurs produits et familles de produits): 

1er niveau du label :  

Mise en îuvre dôau moins 2 produits de construction biosourcés appartenant ou non à 

la même famille et remplissant des fonctions différentes : structure, isolation. 

 

2ème niveau et 3ème niveau du label : 

Mise en îuvre dôau moins 2 filières de produits de construction biosourcés.  

 

V Performances environnementales et sanitaires des produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Décret  n° 2012-518  du 19 Avril 2012, art. R. 111-22-3 (J.O.R.F 23 Décembre 2012), consulté le : 29 Mars 

2020.In :https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A9B34E5ABE17406B395525F405DC8C77.t

plgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000025713603&dateTexte=29990101 . 

 

Taux minimal dôincorporation de mati¯re 

biosourcée du label « bâtiment biosourcé » 

kg/m
2
 de surface de plancher. 

Maison individuelle. 

Industrie, stockage, service de transport 

63 

Type dôusage principal 

Autre usage : bâtiment collectif 

dôhabitation, h®bergement h¹telier, 

bureaux, commerce, enseignement). 

 

1 
er

 niveau 2 
ème

 niveau  3 
ème

 niveau  

84 

18 

36 

12 

24 

42 

09 

18 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A9B34E5ABE17406B395525F405DC8C77.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000025713603&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A9B34E5ABE17406B395525F405DC8C77.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000025713603&dateTexte=29990101
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Figure.17: Local commercial labélisé (France)                    

Source : DRIEA, (2016) 

 

Tableau.3: Les solutions biosourcées retenues dans le local commercial.                           
Source: DRIEA, (2016) 

 

Tableau.4: Taux dôincorporation de mati¯re biosourc®e dans le local commercial.       

Source: DRIEA, (2016) 

 

 

Citons un exemple de bâtiment labélisé :  

Le maitre dôouvrage souhaitait ouvrir 

un magasin de 1700 m
2 

dont lôarchitecture 

serait en correspondance avec les produits  

biologiques vendus. Sa priorité était de 

concevoir un bâtiment à basse 

consommation dô®nergie avec des 

matériaux biosourcés. 

Le projet comporte une toiture 

végétalisée, des panneaux photovoltaïques 

et une cuve de r®tention dôeaux pluviales 

qui permet dôalimenter les besoins du 

magasin.  

  

Solutions biosourcées constructives retenues : 

Maçonnerie/gros 

îuvre 

Revêtement et 

décoration 

Isolation Façade: 

- Bois lamellé collé et 
Pan dôossature bois. 
 

- Panneau en plâtre et 

fibres de papier recyclé, 

peinture biosourcée. 

- laine de bois. 

 
- Bardage en bois 

massif. 

 

 

 

 

Afin de déterminer lô®ligibilité du bâtiment au label biosourcé ; ils ont calculé le taux 

d'incorporation total de la matière biosourcée dans ce local pour déterminer  le niveau du 

Label. 

 

**lôop®ration pr®sente un taux dôincorporation compatible avec le niveau 2 du label. Mais 

une seule famille de matériaux ayant été utilis®e (bois), lôop®ration nôatteint que le niveau 1. 

(voir tableau ci-dessous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

*B©timent collectif dôhabitation, h®bergement, bureaux, commerce, enseignement, b©timent 

agricole, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Taux dôincorporation de mati¯re 

biosourcée (kg/m
2 de surface de plancher

). 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 
Type dôusage 

principal  
Autres* 24 36 18**  

Taux dôincorporation total 

estimé** :    30,5 kg/m
2 
dont : 

¶ Laine de bois : 0,23 kg/m
2.
 

¶ Bardage en bois massif : 

5,51 kg/m
2
 

¶ Ossature bois : 10,59 kg/m
2
.  

Taux dôincorporation de mati¯re 

biosourcée (kg/m2 de surface de 

plancher).  

Type dôusage 

principal 

Autres* 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

18 ** 24 36 
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Figure.18: Les deux maisons 

après rénovation.                           
Source : Pierre dôAngla, le 

magazine de  lôANABF (2016) 

b)  Label Produit biosourcé :  

Dôapr¯s Virginie GAUTIER : « Le Label produit biosourcé 

est un label privé qui garantit la teneur en biomasse dans les 

produits de construction et rend lisible la composition des 

biosourcés ».
16

 

 

 

c) Label énergie Positive & Réduction 

Carbone apparu en Novembre 2016 : 

Son Objectif est dôexpérimenter puis généraliser des 

bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone 

(favorable aux matériaux biosourcés) au long de leur cycle de 

vie.
17

 

 

I.3 Intégration des  matériaux biosourcés : 

I.3.1  La rénovation du vernaculaire : 

Utiliser les matériaux biosourcés dans la rénovation, côest ®galement créer et enrichir une 

architecture durable et responsable, en adéquation avec les spécificités et typologies locales : 

maintien de la coh®rence architecturale, insertion dans lôenvironnement naturel et b©ti et le 

respect des propriétés spécifiques des parois du bâti ancien. 

 

Dôapr¯s Dany CHIAPPERO, Architecte DPLG- Responsable de pole- Parc naturel 

régional de la Brenne : « Seuls les matériaux biosourcés sont bien adaptés à la rénovation du 

b©ti ancien parce quôils respectent souvent son aspect et ses qualités grâce a leur 

comportements hygrométriques »
18

 (Voir exemple suivant) 

 

Citons un exemple : 

 

 Pour la restauration de deux maisons à pans de bois et 

torchis typique de la région Bar-sur-Seine, en Champagne, le 

choix sôest port® sur une technique respectueuse du bâti ancien 

pour remplacer le torchis entre les pans de bois : lôisolation avec 

un béton de chaux et de chanvre.  

Ce mélange est particulièrement adapté à ce type 

dôintervention notamment gr©ce ¨ sa r®sistance thermique 

naturelle et sa perméabilité à la vapeur dôeau qui respecte les 

supports anciens. 

 

                                                
16 AQC TV (31 Janvier 2020), Rénovation thermique par étapes / Matériaux biosourcés, vidéo YouTube , 
consulté le15Avril2020. In : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1762&v=PdXM1LUAFAU&feature=emb_title  
17 Bâtiment à énergie positive et réduction carbone [En Ligne]. Le  4 janvier 2019 (modifié le 7 janvier 2020), 

consulté le 15 Avril 2020. In : http://www.batiment-energiecarbone.fr/documentation-a44.html . 
18

 Ministère de la Transition écologique et Solidaire (10 juillet 2017), « Les matériaux biosourcés dans 

la construction», vidéo YouTube, consulté le: 29 Avril 2020. In : 
https://www.youtube.com/watch?v=WGmRHmHNdz4 . 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1762&v=PdXM1LUAFAU&feature=emb_title
http://www.batiment-energiecarbone.fr/documentation-a44.html
https://www.youtube.com/watch?v=WGmRHmHNdz4
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Figure.19: Structure en Plug & play.  

Source : Ekilaya (2019) 

I.3.2 La construction passive : 

La construction passive désigne un bâtiment dont la consommation énergétique est très 

basse, ce qui implique une conception liée aux apports solaires naturels mais aussi un 

b©timent fortement isol® et tr¯s ®tanche ¨ lôair.  

  

Les matériaux biosourcés ont cette fonction isolante. En plus de leur conductivité 

thermique, ils poss¯dent dôautres caractéristiques qui influent la performance thermique 

globale du bâtiment, par conséquent ils améliorent le confort des usagers (voir annexe 01). 

 

I.3.3 Lôarchitecture temporaire : 

Lôarchitecture temporaire, dite aussi çarchitecture ®ph®m¯reè ou ç architecture nomade », 

fait r®f®rence ¨ lôinstallation dôune structure qui nôa pas vocation ¨ durer dans le temps. Elle 

est privilégiée au milieu culturel et événementiel qui est tout à fait adaptable au cas du village 

Sahel qui connait plusieurs évènements annuels dont le festival de la figue de Barbarie, 

Yennayer, la f°te de la femmeé et dôautres festivit®s dôune plus grande envergure comme le 

festival de RaconteôArt (Voir page 43) 

 

Les matériaux biosourcés sont plébiscités pour les structures temporaires, car ils possèdent  

certains principes en communs : La flexibilit®, lôinnovation, auto-construction
19

, lô®conomie 

des ressources et la gestion des déchets.  

 
a-  Les structures éphémères : 

Côest une structure en Plug & play ; 

entièrement modulaire et 100% réutilisable ;  qui 

est réalisé en matériau biosourcé (bois brut). 

 
Le bois lui confère une légèreté, une facilité 

dôutilisation, une flexibilit® (Il se démonte, 

sôempile et se transporte aisément) et en un temps 

minimal dôassemblage.  

Elle peut sôadapter ¨ plusieurs ®v¯nements (salon, 

fête ; restaurant é) dans des contextes d®f®rents. 

                                                
19 Architecture éphémère. S.d. Hisour [En ligne]. Consulté le : 29 avril 2020. In : 

https://www.hisour.com/fr/ephemeral-architecture-33950/ . 

https://www.hisour.com/fr/ephemeral-architecture-33950/
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Figure.20: Stand au salon de 

l'agriculture -Paris. Source: 

Ekilaya (2019)  

Figure.21: Restaurant sur la 

plage du festival de Cannes.    

Source : Ekilaya (2019) 

Figure.23: Atelier  de sensibilisation au 

jardinage.                                                
Source : Alizée Cugney (2013). 

 
 

Figure.22: Stand sur le salon BPI 

Inno Générations, Paris-Bercy. 

Source: Ekilaya (2019) . 

Figure.25: Canettes recyclées comme pots de plantation.    

Source : Alizée Cugney (2013). 

Figure.24: Structure en bois.   

Source : Alizée Cugney (2013). 

 

b-  Pavillon art du jardin:  

Ce pavillon temporaire situé sur une place à 

Versailles, permet de sensibiliser les enfants au 

jardinage, ¨ lôenvironnement et ¨ une architecture 

écologique. 

 

Pour renforcer cet objectif, ils ont utilisé des 

matériaux biosourcés tel que le bois pour la 

structure et des matériaux recyclés (bouteilles 

plastiques, canettesé) pour les panneaux de 

couverture utilisés comme des pots de plantation 

qui vont être dissimuler avec la croissance de cette 

végétation. 
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Figure.26: The Peopleôs Pavilion.            

Source: Filip Dujardin, ArchDaily (2019) 
Figure.27: Vue de l'int®rieur du Peopleôs 

Pavilion.                                                     

Source: Filip Dujardin, ArchDaily (2019) 

 

c- The Peopleôs Pavilion: 

Le pavillon du peuple est un lieu de conférence, de débat et de représentation (la musique 

et théâtre) tout au long du festival : La Dutch Design Week chaque année en Octobre, il  dure 

neuf jours, côest le plus grand événement de design du futur en Europe du Nord. 

 

"Nous avons poussé l'idée circulaire au maximum"
20

 a déclaré Peter VAN ASSCHE.  Le 

pavillon sôinscrit dans la d®marche dô®conomie circulaire où tous les matériaux nécessaires à 

la réalisation ont été empruntés (du bois pour la charpente, du vitrage laissé lors de la 

rénovation dôun immeuble et d'autres éléments dôintérieurs : l'éclairage, le chauffage, le bar) 

ou recyclés (éléments de façade colorés faits de déchets ménagers en plastique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusion : 

 

Lôarchitecture biosourc®e, est une architecture environnementale qui respecte les 

sp®cificit®s locales et lôidentit® du lieu et g®n¯re une ®conomie locale. 

 

Elle se présente comme un nouveau concept qui ne cesse de se développer où plusieurs 

études et réglementations travaillent pour le faire évoluer et le généraliser. 

 
Nous pouvons déduire que les matériaux biosourcés sont des alternatifs pour concevoir 

des bâtiments passifs à faible impact sur lôenvironnement. 

 

Les opportunités offertes par les matériaux  biosourcés lors de la rénovation sont une 

faveur pour lôarchitecture vernaculaire parce quôils permettent  dôenrichir son aspect durable 

et responsable, et son adéquation avec les spécificités et typologies locales. Cette proposition 

peut être prise en considération par les villageois de SAHEL lors de la réhabilitation des 

maisons vernaculaires (Voir page 40). 

 

De plus, il existe dôautre perspective dôutilisation des matériaux biosourcés notamment 

pour les milieux culturels et évènementiels à travers une architecture temporaire. Ce qui 

pourra °tre avantageux dans le village SAHEL lors de lôorganisation des festivit®s. 

  

                                                
20 FREARSON Amy (2017), « People's Pavilion "has almost no ecological footprint" says designers» De Zeen          

[En ligne], consulté le : 29 avril 2020. In : https://www.dezeen.com/2017/10/27/peoples-pavilion-dutch-design-

week-low-ecological-footprint-bureau-sla-overtreders-w/. 

https://www.archdaily.com/photographer/filip-dujardin?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.com/photographer/filip-dujardin?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.dezeen.com/2017/10/27/peoples-pavilion-dutch-design-week-low-ecological-footprint-bureau-sla-overtreders-w/
https://www.dezeen.com/2017/10/27/peoples-pavilion-dutch-design-week-low-ecological-footprint-bureau-sla-overtreders-w/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour un juste équilibre entre innovation 

et ressourcement. 
 

 

 

Chapitre II:  

  
Les innovations dans le bâtiment, entre le 

biosourcé et le recyclé. 
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Introduction :  

Le domaine de lôarchitecture et de la construction sont particuli¯rement dynamiques en 

mati¯re de recherche et dôinnovation dans le but de construire plus écologique, plus 

modulaire et plus rapide. Ces innovations prennent différentes formes et peuvent se 

développer dans toutes sortes de contexte. 

 

Dans cette partie, en premier  lieu on va d®finir le concept dôç innovation». Par la suite, on 

va étayer notre travail par des exemples, notamment, sur les matériaux biosourcés, recyclés et  

de nouvelles techniques de construction, ¨ lô®chelle internationale voir m°me locale (cas de la 

Kabylie). 

 

II. 1. D®finition  de lôinnovation  

« L'innovation est la recherche constante d'améliorations de l'existant en apportant  un 

progrès technique ou technologique, contrairement  à l'invention  qui vise à créer du 

nouveau »
21

. 

 

Dôapr¯s Jacques White ç Lôinnovation, ce nôest pas forc®ment de faire des choses 

extraordinaires. ¢a peut aussi °tre, faire des choses ordinaires dôune mani¯re extraordinaire. 

Côest de pousser plus loin ce qui existe d®j¨ afin de faire ®merger et dôappliquer de nouvelles 

possibilités».
22

   

 

Dôapr¯s ces d®finitions, nous  d®duisons que lôinnovation se r®sume dans lôing®niosit® 

dôapporter des solutions simples ¨ des probl¯mes complexes (®cologiques, sociaux et 

économiques). Nouveaux procédés et matériaux constructifs, mobilisation de ressources 

locales, réactualisation de savoir-faire ancestraux, revitalisation rurale, culturelle et sociale, 

toutes constituent des formes dôinnovation. 

 

 

II.1.1  Cat®gories de lôinnovation :  

«Il existe trois cat®gories dôinnovation en architecture: dans les processus de conception, 

dans lôutilisation de mat®riaux ou dans les  syst¯mes constructifs ainsi que dans les processus 

de réalisation. » explique AJLA AKSAMIJA
23

 lors dôun entretien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21«Innovation» Wikipédia, (Février 2013). Consulté le : 20 Juin 2020. In : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Innovation 
22 ROUX Martine (2018) , Innovation en architecture: sortir du cadre. Ordres des Architectes du Québec [En 

ligne]. Consulté le 20 Juin 2020. In : https://www.oaq.com/article-magazine/innovation-en-architecture-sortir-

du-cadre/l'ordinaire. 
23 Professeure au D®partement dôarchitecture de lôUniversit® du Massachusetts ¨ Amherst et auteure 

dôIntegrating Innovation in Architecture (Wiley, 2016). 
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I I .2. Définition du concept Recherche et de Développement expérimental «R&D» : 

Le concept de «R&D» est apparu aux Etats-Unis dès 1953. Il englobe lôensemble des 

activités créatives et systémiques  entreprises en vue dôaccro´tre la somme des connaissances  

et de concevoir de nouvelles applications à partir des connaissances disponibles sur un thème 

donné : cas des matériaux biosourcés.
24

 

 

II.2.1  Dynamique R&D autour des matériaux biosourcés : 

Le potentiel dôinnovation autour des matériaux biosourcés pour la construction devient 

une réalité grâce aux multiples études et recherches qui ont été menées à ce sujet : 240 

travaux de th¯se et dôarticles scientifiques sont  publi®s
25

. 

 

Cette dynamique actuelle, se concrétise par la mise au point de nouveaux matériaux 

biosourc®s ou encore par lôoptimisation de leurs performances dans les domaines : 

mécanique, thermique ou acoustique. Le champ dôinvestigation reste encore ouvert et 

nécessite un accompagnement spécifique. 

 

I I .3.  Les matériaux biosourcés innovants 

II.3.1 Innover avec la paille :  

 

La paille est utilisée en construction neuve ou 

en rénovation avec différentes techniques (voir 

tableau ci-dessous).  

 

Elle présente de nombreux avantages tels 

que :  

 

V La facilit®  de mise en îuvre. 

V Les bonnes performances : thermique et 

acoustique. 

V Une  ressource renouvelable et disponible. 

V Elle ne nécessite ni transformation, ni  

traitement chimique.  

                                                
24 Organisation de coopération et de développement économiques, manuel de Frascati : méthode type proposée 

pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental. pdf [En ligne]. France : Les éditions de 

lôocde, 2002. Consulté le: 

20Juin2020.In :https://www.belspo.be/belspo/stat/docs/pdf/Frascati2002_finalversion_f.pdf. 
25 La dynamique R &D autour des matériaux biosourcés. S.d. Karibati [En ligne]. Consulté le : 20 Juin 2020. 

http://www.karibati.fr/dynamique-rd-biosource/ . 

Elément du contexte (Cas en 

Kabylie) :  

Les villageois utilisaient 

« TIXEMRET », un mortier 

constituait dôargile, de paille, de bouse 

de vache fraiche et de lôeau. Elle est 

utilisée pour revêtir les surfaces 

internes des murs. 

 

Figure.28: Maison kabyle au village 
DJEBLA (Ath KSILA), BEJAÏA.         

Source : Tamezgha (2018) 

http://www.karibati.fr/dynamique-rd-biosource/
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Tableau.5 Les différentes techniques de construction en paille.                                                                     

Source : BuiltGreen, La construction en paille (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technique de remplissage: 

pour mur et toiture. 

 

a- Technique de remplissage 

Cette technique est la plus 

répandue et consiste à 

remplir une ossature en bois 

avec des bottes de paille. 

 

 

b- Isolation thermique par lôext®rieur. 

1-Ossature bois. 

 

2-Bottes de paille. 

 

3-Panneau de 

contreventement. 
 

4-Pare-pluie. 

 

5-Parement 

extérieur : bardage 

ou enduit. 

Les bottes de paille sont 

sois collées au mur existant 

ou insérées dans une 

ossature secondaire.  

1- Mur existant. 
 

2- Soubassement. 

 

3- Isolation 

complémentaire. 

 

4- Ossature en 

bois. 

 

5- Botte de paille. 

6-Parement 

extérieur : 
bardage ou enduit 

1 

 

2 

 

6 

 

4 

 

5 

 

1 

 

c- Préfabrication.  
1-Ossature 
bois. 

 

2-Bottes de 

paille. 

 

3- Pare-pluie. 

 

4- Caisson. 

 

5-Parement 

extérieur : 
bardage ou 

enduit. 

2 

3 

4 
5 

2 

 

Le principe est de pré-

fabriquer des caissons et de 

les remplir en atelier avec 

des bottes de paille. 

d-Paille structurelle.  1-Lisse basse. 

 

2- Support du 

pré-cadre de 

menuiserie 

 

3- Pré-cadre de 

menuiserie 

 

4- Bottes de 

paille. 
 

5- Lisse haute. 

6-grosse sangle 

de compression 

 

7-parement 

extérieur 
 

1 

 

4 

 

3 

 

6 

 

5 

 

Il nôy a pas dôossature bois, 

ce sont les bottes de paille 

qui portent la charpente. 

3 

 

6 

 

7 

 

4 

 
2 

 

3 

 

5 

 

1 
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Tableau.6: Lôinnovation avec du bois.                                                                                               

Source : Auteurs 

II.3.2  Innover avec du bois : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II .3.3  Bétons végétaux à base de fibres et de granulats végétaux : 

Dans ces bétons granulats minéraux  sont remplacés par des fibres ou des granulats 

végétaux. Celle-ci sera mélangée à un liant (ciment, chaux, terreé). Ces caractéristiques sont: 

la l®g¯ret®, lôisolation thermique et acoustique,  la r®gulation de lôhumidit®.  

 

 

 

b- Bois traité par haute 

température : 

c- Revêtement: a- Panneau en bois stratifié 

croisé (CLT) : 

    I l est constitué de 

superposition à 90° des couches 

successives de bois, formant des 

panneaux qui permet de 

construire plus haut grâce à la 

flexibilité de ses dimensions et 

ses très bonnes propriétés 

physiques. 

    Cela permet 

dôobtenir un bois plus 

r®sistant ¨ lôhumidit® 

et plus durable. 
   Il est utilisé comme 

bardage, parquet, mobilier 

et menuiserie extérieure. 

Avant  Après 

Matériaux composite 

bois/plastique. 

Revêtement en bois recyclé 
issu de vieux bateaux. 

 Elément du contexte (Cas en Kabylie) :  

Le bois est présent dans la maison 

kabyle. Il est utilisé pour la superstructure : 

poutres, piliers et charpente. Ainsi que pour 

la menuiserie. 

 

Le bois est utilisé dans son état brut ce 

qui a lôavantage de neutraliser les toxines et 

les mauvaises odeurs. 

Maison kabyle au village SAHEL. 
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Figure.30:Echantillon dôisolant. 
Source : M. Dahli et R. Toubal 

(2010) 

Tableau.7 Les bétons végétaux. Source : Auteurs 

d- Un mortier à base de grignons d'olives : Il est compos® de 49 % de grignons dôolives 

concassés incorporés avec du ciment, un liant hydraulique inerte, des fibres et des 

adjuvants
26

 

 

Elément du contexte (Cas en Kabylie) :  

 

1- Particulièrement, MAATKAS et BENI-YENNI sont 

connue par la technique de construction en terre 

coffrée le pisé
27
, lorsque la pierre nôest pas 

disponible.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

2- D®veloppement dôun mat®riau isolant ¨ base de 
déchets grignon dôolive /cellulose : 

 

Les travaux  de M. DAHLI et R. TOUBAL ont élaboré 

un matériau isolant à base de grignon et de cellulose issue 

de la récupération de papiers et cartons.
29

 

 

La cohésion des particules de grignon est assurée par la 

pr®sence de p©te de papier qui joue aussi le r¹le dôisolant 

thermique grâce à sa faible densité.  

 

                                                
26 NOBLE. G (2013), Un mortier léger à base de noyaux d'olives. [batiactu] [En ligne]. Consulté le 25 Avril 

2020. In : https://www.batiactu.com/edito/un-mortier-leger-a-base-de-noyaux-d-olives-35405.php 
27 Le pisé est un mélange de terre argileuse et graveleuse avec de paille hachée qu'on coule entre des planches de 

bois appelés banches. 
28 K. IDIR  et M. DAHLI(2015), réhabilitation du patrimoine architectural en terre, un héritage à sauvegarder. 

PDF [En ligne]. Consulté le : 25 Juin 2020. In : 

https://www.jmaterenvironsci.com/Document/vol7/vol7_N10/396-JMES-Idir.pdf . 
29 M.DAHLI et R.TOUBAL, matériau isolant thermique à base de déchets ménagers et oléicoles. Revue des 

Energies Renouvelables Vol. 13 N°2 (2010) : 339 ï 346 [En ligne]. Consulté le : 20 Avril 2020. In : 
http://rist.cerist.dz/IMG/pdf/Materiau_isolant_thermique_a_base_de_dechets_menagers_et_oleicoles.pdf. 

   

   

Figure.29: Maison Kabyle à 

MAATKAS . Source: Alioua, 

Rachida, (2017) 

a- Fibres de bois   b- Granulats du Miscanthus   c- Fibre de liège  

https://www.jmaterenvironsci.com/Document/vol7/vol7_N10/396-JMES-Idir.pdf
http://rist.cerist.dz/IMG/pdf/Materiau_isolant_thermique_a_base_de_dechets_menagers_et_oleicoles.pdf
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Figure.1: Hy-Fi, The Living à New York. 

Source : Lafarge holcim foundation (2015). 

Figure.31: Brique et isolant en champignon. Source: 

Habitat Presto (2017). 

II.3.4  Innover avec le champignon :  

 

Ce  biomatériau est constitué de 

mycélium mélangé à des résidus et sous-

produits de lôagriculture qui lui 

permettent de s'auto-

assembler naturellement en prenant la 

forme du moule dans lequel il est placé.  

 

 

 

 

Citons un exemple :  

En 2014, une tour de 13 m de hauteur 

est érigée avec 10000 briques en 

champignon compostables, après trois 

mois d'événements culturels, la structure a 

été démontée et les briques compostées 

ont été récupéré pour les jardins 
communautaires locaux. 

 

 

 

 

 

 

Elément du contexte  (Cas en Kabylie) :  

La culture de champignons comestibles fait de plus en plus son apparition dans la wilaya 

de Tizi-Ouzou. Le cas de lôunit® de production ç CHAMPIBIO » à FREHA qui est la 

premi¯re ¨ tenter lôexp®rience
30

. 

 

Nous pensons que cette initiative pourrait ouvrir de nouvelles pistes dôexploitation de 

myc®lium dans le domaine de construction ¨ lô®chelle locale. 

 

 

II.3.5 Peinture biosourcée : 

Côest une peinture à base de résine végétale (fibre, algues) et de composants naturels 

mélangés ¨ lôeau. On lui ajoute des matières minérales pour apporter de lô®paisseur et pour la 

couleur. 

                                                
30 Culture de champignon à Tizi-Ouzou: une fili¯re en qu°te dôaccompagnement (19 Novembre 2019).  Algérie 

Presse Service         [En ligne].Consulté le : 25 Juin 2020.In : http://www.aps.dz/regions/97727-culture-de-
champignon-a-tizi-ouzou-une-filiere-en-quete-d-accompagnement . 

http://www.aps.dz/regions/97727-culture-de-champignon-a-tizi-ouzou-une-filiere-en-quete-d-accompagnement
http://www.aps.dz/regions/97727-culture-de-champignon-a-tizi-ouzou-une-filiere-en-quete-d-accompagnement
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Tableau.08: Les pigments naturels utilisés dans les peintures Kabyle. Source : Auteurs 

Cas en Kabylie : Autrefois, les Kabyle employaient des pigments naturels locaux: la terre 

colorée, plantes et insectes, pour:  

 

Peinture des maisons Coloration de la laine Traitement des poteries 

Argile blanche 

(Thoumlilt)  

La terre colorée : la 

terre dôombre, l'ocre 

jaune ou rouge  et 

l'oxyde vert. 

Pour les tons gris : 

Charbon de bois. 

 

Des insectes séchés ex : 

cochenilles pour le rouge grenat.  

Des fleurs : fleurs de Souci, la 

centaurée, coquelicot, le henné, le 

thé, le daphné, les pétales de 

genêts et de mimosa. 

Argile de différentes 

couleurs : lôargile blanche, 

riche en kaolin et lôargile 

rouge-ocre, riche en oxydes 

de manganèse-ferrique. 

 

Les tatouages « TICHERET  » 

 

Ils utilisent un enduit appelé « TIZAGZEWT » pour 

donner la couleur bleue recherchée et qui est obtenue en 

écrasant des feuilles de fèves, de blé et de morelle noire 

« TUCANINE ». 

 

 

II.3.6  Lôavenir du biosourc® en faade: 

 

De nombreux bâtiments intègrent des matériaux biosourcés comme éléments de façade, 

quôils soient visibles ou cachés. Même si le bardage bois reste la solution biosourcée la plus 

répandue en façade, dôautres solutions innovantes permettent dôallier lôesth®tique ¨ la 

performance énergétique et environnementale. Telles que : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mur végétalisé : 
En plus de son aspect esthétique, le 

mur végétalisé am®liore lôisolation 

thermique et phonique du bâtiment 

ainsi que la qualit® de lôair. 
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Figure.33: Cycle de vie du plastique.                                                                                                

Source : Build Green (2018). (Traité par auteur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II .4 Les matériaux recyclés innovants : 

II.4.1  Innover avec du  plastique :  

Plusieurs matériaux durables et économiques sont produits  à partir de bouteilles de 

plastiques recyclées et sont destinés à la construction dans les secteurs vulnérables (les 

victimes de catastrophes naturelles et aux populations les plus pauvres). 

 

 

 

 

 

Mixité bois-béton : cet alliage 

r®uni lôinertie du béton avec la 

légèreté et la thermicité du bois. 
 

Mixité bois-métal: cet alliage 

réuni la résistance en traction et 

au cisaillement du métal avec la 

résistance en compression de 

bois. 
 

Eco construction+ 

économie  

Réutiliser  Réduire  

Recycler  

Collecte et 

transport  

Inclure  
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Figure.34: Ecoles ivoiriennes construite 

en plastique recyclé. Source : Le Monde 

Afrique (2019).  

Figure.35: Vingt bouteilles de plastique 
recyclé  pour produire une brique. 

Source : Build Green (2018). 

Figure.36: Maison en bouteilles de 

plastique-Algérie Source : World 

Habitat Awards (2018) 

Figure.37: isolation en plastique 

récupéré. 

Source: PositiVR (2016). 

                                                
31EcoInclusion est une organisation à but non lucratif, créé en 2014 à Córdoba, en Argentine. Son objectif est de 

recycler les bouteilles en plastiques pour les transformer en matériaux de construction à destination des quartiers 
où vivent les plus démunis. 

a- Briques entièrement recyclées à partir de bouteilles plastiques: 

ECOINCLUSION
31

 a fabriqué des briques à partir de plastique broyé.  

Les briques ont la certification technique accord®e par lôONU-Habitat vu ses qualités : 

sanitaires, bonne isolation, légèreté, imperméabilité et sa résistance au feu et aux vents 

violents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Réutiliser ou récupérer des bouteilles pour 

la construction : 

Le processus est simple et économique. Les 

bouteilles sont collectées et remplies de sable, puis 

empilés horizontalement et jointoyées avec de la 

boue ou un mélange de ciment. 

 

Exemple : 

maison réalisée par lôing®nieur TATEH avec des 
bouteilles en plastiques ïAlgérie. 

 

c- Les bouteilles sont utilisées comme isolant : 
elles sont insérées dans une structure 

compos®e dôun grillage en  fer et acier, qui est 

ensuite recouverte de béton. 

 

Exemple : Sur une île du Panama, le premier village 

au monde réalisé avec des bouteilles en plastique est 

en train de naître. 
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Figure.39: Maison de Rotterdam, Pays-bas.   

Source : De Havenloods (2018). 

Figure.40: Tuile solaire invisible.             

Source: écosources.info (2017). 

Figure.38: Coffrage isolant 

«Polycrete». Source: Polycrète 

(2012). 

Cas en Kabylie :  

LôEURL ALUVERPLAS située dans la zone 

industrielle de THALA ATHMANE (TIZI -OUZOU), est 

une entreprise spécialisée dans la récupération et le 

recyclage de toute sorte de déchets (lôaluminium, le 

verre, le plastique,é etc) avec lesquels Elle fabrique du 

carrelage, de lôhabillage de faades, des peintures 

fluorescentes des autoroutes et des dos-dô©ne
32

. 

Récemment, elle a conventionné avec une société 

allemande pour la fabrication du coffrage isolant appelé 

« POLYCRETE è alliant qualit®, facilit® dôinstallation, 

économies (énergie, coût, temps), durabilité et respect 

de lôenvironnement.  

 

II.4.2  WasteBasedBricks: 

Il sôagit de briques fabriquées à partir de 

déchets de chantiers, de déchets issus de la 

démolition de bâtiments et parfois de lôargile 

issue des usines de briques traditionnelles. 

 

Prenons lôexemple de la Maison de Rotterdam 

qui est faite en WasteBasedBricks. Cette 

dernière a valorisé environ 15 tonnes de 

déchets, allant de la céramique au verre et à 

lôargile, afin de créer des briques de 

construction couleur caramel. 

 

 

 

I I .5  Autres techniques innovantes : 

 

II.5.1 Tuile solaire photovoltaïque : 

Elle possède un aspect semblable aux tuiles 

classiques, mais elle  inclut des cellules 

photovoltaïques électriquement reliées entre 

elles. Elle emmagasine et transforme l'Energie 

solaire en énergie électrique. 

 

 

 

 

                                                
32 YERMÈCHE Salah (19 Janvier 2019), «Recyclage des déchets dans la wilaya de Tizi Ouzou : Test réussi pour 

des entreprises locales », Elwatan.com [En ligne]. Consulté le : 26 Juin 2020. In : 

https://www.elwatan.com/regions/kabylie/tizi-ouzou/recyclage-des-dechets-dans-la-wilaya-de-tizi-ouzou-test-
reussi-pour-des-entreprises-locales-19-01-2019 . 

https://www.elwatan.com/regions/kabylie/tizi-ouzou/recyclage-des-dechets-dans-la-wilaya-de-tizi-ouzou-test-reussi-pour-des-entreprises-locales-19-01-2019
https://www.elwatan.com/regions/kabylie/tizi-ouzou/recyclage-des-dechets-dans-la-wilaya-de-tizi-ouzou-test-reussi-pour-des-entreprises-locales-19-01-2019
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Figure.41: Faades de lôuniversit® de Syddank 

ï Danemark. Source: Paredro (2015). 

Figure.42 : Façade du centre culturel et 

artistique, SHANGHAI. Source : Amy 
Frearson (2017). 

¶ Figure.43: Fonctionnement du procédé 

FLUIDGLASS.   Source: Journal of 

Facade Design and Engineering (2015) 

 II.5.2  Façade intelligente : 

Un concept innovant qui vise à réduire la consommation ®nerg®tique de lôouvrage. 

Prenons lôexemple de :  

a- La façade dynamique (cinétique): Elle  réagit aux conditions météorologiques, 

contrôle la luminosité grâce aux panneaux amovibles et règle la température 

intérieure du bâtiment, par conséquent, elle diminue la consommation de 

lô®nergie. 

 

b- Les fenêtres intelligentes FLUID 

GLASS: La vitre extérieure fait circuler 

un m®lange dôeau, dôantigel et de 

particules magnétiques. Elle devient 

opaque en fonction de lôensoleillement. 

  

La surface int®rieure utilise lô®nergie 

créée pour réguler la température 

intérieure sans le recours à un système 

de climatisation ou de chauffage.  

 

 

 

 

Conclusion : 

Nous avons constat® que lôinnovation dans le b©timent se pr®sente comme des solutions 

permettant de répondre au mieux aux différentes contraintes et enjeux écologiques, 

économiques et sociaux. Elle vise en particulier à améliorer les procédés constructifs, les 

caractéristiques physiques et mécaniques des matériaux afin de : satisfaire les besoins et les 

aspirations des utilisateurs, r®duire la consommation ®nerg®tique et lôimpact sur 

lôenvironnement. 

 

Nous avons vu dans ce chapitre différentes innovations,  qui nous ont menées vers une 

r®flexion sur  certaines dôentre elles qui figurent dans les pratiques anciennes Kabyle. Tirer 

profit de ces expériences nous semble utile lors de la conception de notre projet architectural. 

https://www.paredro.com/author/redaccion-paredro/
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Facade-Design-and-Engineering-2213-302X
https://www.researchgate.net/journal/Journal-of-Facade-Design-and-Engineering-2213-302X


                                                                                                       

                

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sahel le futur éco-village. 
 

 

Chapitre I II :  

 
Le village SAHEL entre ressources naturelles et 

ressources humaines. 
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Figure.43: Situation du  SAHEL dans la 

commune de BOUZGUENE. Source : Support 

Google Earth, traité par auteurs). 

 

Figure.45: Situation du  SAHEL par rapport 

aux villages avoisinants. Source : Extrait du 
PDAU et  traitée par auteurs. 

 Légende : 

 

         Entrée du village à partir de BOUZGUENE. 

 
         Entr®e du village ¨ partir dôILLOULA. 

 

         Chemin wilaya CW251 

         Délimitation du village SAHEL 

Figure.46: Accessibilité au village SAHEL. 

Source : Support Google Earth, traité par auteurs. 

 

Introduction  : 

Le village SAHEL constitue un support dô®tude int®ressant vu son engagement dans la 

protection de lôenvironnement et la valorisation des d®chets en faisant participer les villageois 

dans cette dynamique. 

Dans ce chapitre, nous allons lôanalyser afin de mettre en avant ses spécificités et déduire 

ses carences dans le but de proposer une s®rie dôam®nagement qui pourra contribuer à son 

développement local durable. 
 

III .1. Présentation du village SAHEL : 

Le village SAHEL se situe à 70 km de la wilaya de Tizi-Ouzou. Il est à mi-chemin entre la 

commune de BOUZEGUÈNE et la commune de ILLOULA OUMALOU. Il est accessible par 

le chemin wilaya CW251. 

 

SAHEL est le plus grand village de la commune de BOUZEGUÉNE avec une superficie 

de 50ha qui abrite environ  3.000 habitants.  
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Nous avons remarqué que le village SAHEL est dot® dôune position strat®gique du fait de 

sa situation ¨ lôinterm®diaire des deux communes (BOUZGUENE et ILLOULA OUMALOU) 

et de sa bonne accessibilité. Cela favorise les échanges socio-économiques (de biens, de 

savoirs faire et de services) entre les différents villages avoisinants. 

 

III .2.   Les équipements existants au village SAHEL : 

Ci-dessous un tableau récapitulatif des projets du village SAHEL : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets existants                              Projets en cours Projets envisagés 

¶ Musée. 

¶ Mosquée.  

¶ Thajmaat.  

¶ Salle de soins. 

¶ Ecole primaire. 

¶ Eglise.  

¶ Foyer de jeune. 

¶ Placettes. 

 

¶ Maisons dôh¹tes 
(réhabilitation des 

maisons vernaculaires). 

¶ Réaménagement des 

espaces de tri de déchets. 

 

¶ Hébergement.  

¶ Centre multifonctionnel qui 

contient : une salle de soin, 

une salle de conférence et une 

salle de projection. 

¶ Aire de jeux pour enfants. 

¶ Salle de lecture. 

¶ Réaménagement du bureau du 

comité. 

Tableau.9: Equipements de village SAHEL. 

Source : Auteurs. 
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Figure.47 : La disposition des différents équipements et aménagements au village SAHEL 

Source : Support Google Earth (traitée par auteurs). 

 

Espace de tri C 

Bureau de comité ï mosquée - 

thajmaat 

Salle de soin  

Placette  centrale du village 

Placette dôentr®e du village. 

Placette dôIMAZIGHEN. 

Foyer des jeunes- bureau des 

associations.  

Fontaine. 
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Figure.49: Carte repr®sentant lôorganisation radioconcentrique du village SAHEL. 
Source : Auteurs. 

 

Figure.48:Lôorganisation du village 
SAHEL autour de THAJMAAT.       

Source : Sahel-bouzeguene (2019). 

 

I II .3.  Structure du village SAHEL : 
 

III .3.1  Lôorganisation du village SAHEL :  

Le village SAHEL est dôune organisation 

radioconcentrique, autour de THAJMAAT 

comme centre socio-culturel et politique 

ancestral des villages kabyle, où 8 ruelles y 

convergent.  

 

Cette organisation est liée aussi au relief de 

la région: le village s'est construit autour d'un 

gros rocher qui se trouve au centre 

(TAZROUTS n'BOUROUBA). En effet, 

toutes les familles du village sont représentées 

autour de ce rocher. Le nom de BOUROUBA 

vient dôUVIVA qui est le premier habitant du 

village SAHEL
33

. 

 

Avec lôextension du village, les nouvelles 

bâtisses en tendance à sôimplanter 

linéairement le long du chemin de wilaya  

CW251, comme nouveau vecteur de 

lôurbanisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 SAHEL Bouzguene. S.d. Consulté le : 06 juillet 2020. In : https://sahel-bouzeguene.com/ . 

Entrée principale  

https://sahel-bouzeguene.com/
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Figure.50: Carte repr®sentant lôorganisation du village SAHEL.                

Source : Support Google Earth (traitée par auteurs). 

 

Figure.2: Bâtis vernaculaires du 

SAHEL. Source : Auteurs. 

 

 

Le village comporte deux typologies de bâti, un tissu traditionnel au centre, et un tissu 

moderne à la périphérie du village 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III .3.2  Architecture vernaculaire au village SAHEL : 

 

Lôarchitecture vernaculaire de SAHEL est un 

patrimoine à valeur culturelle, elle se présente 

comme vecteur permettant la transmission de la 

culture kabyle et affirmant son identité.  

 

Elle est aussi porteuse dôune valeur  écologique 

qui se conjugue dans lôharmonie du bâti avec son 

environnement naturel du fait quôil nait du sol et des 

ressources de la région : utilisation  des matériaux 

locaux, un savoir-faire et des techniques constructives 

ingénieuses (voir tableau suivant : cas village 

SAHEL). 
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a-  Les fondations 

  

V Les fondations dans la maison Kabyle sont peu 

profondes elles peuvent atteindre 1m20 de 

profondeur. 

V Lorsque le sol est constitué de roche, les 

fondations nôexistent pas. 

 

b- Les éléments porteurs 

    Les murs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ils sont construits avec de la pierre sèche qui 

nécessite pas un mortier. Les pierres de formes 

irrégulières sont posées par rangées parallèles où 

des petites pierres sont disposées entre elles.  

   La structure  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Les poutres : sont de deux types :  

Les poutres principales (3 à 5 poutres)  qui 

supportent la toiture (Sqef) et celles sur lesquelles 

repose la soupente (Taaricht). 

 

V Les piliers : Les piliers fixés au sol ou sur 

Adekwan sont des troncs dôarbre partag®s dans 

leurs extrémités hautes en deux. Côest sur cette 

partie que reposent les poutres. 

 

V Les linteaux : 

En bois, est employ® pour la porte dôentr®e pour 

les autres petites ouvertures côest les pierres qui 

joue ce rôle 

 

 

c- Les planchers 

  

V Adaynin : son plancher est constitué avec de la 

grosse pierre plate et lisse quôon pose sur la terre. 

V Takanna (la soupente située au-dessus 

dôAdaynin) a un plancher en bois ensuite enduit 

dôun mortier ¨ base de terre.  

V Takaat côest le sol de la salle commune il est 

constitu® de gravier et de mortier ¨ base dôargile 

auquel on rajoute de la paille hachée et de la bouse 

de vache.  
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Figure.52: Bâtis vernaculaires 

délaissés. Source : Auteurs. 

Figure.53: Altération lors de 

réhabilitation.Source : Auteurs. 

 

 

  

III .3.3 Pourquoi cette architecture vernaculaire est délaissée? 

 

Cette architecture est abandonnée pour plusieurs 

raisons, les plus considérables sont  la standardisation des 

matériaux de construction avec lôapparition du b®ton et le 

changement de mode de vie actuel. 

 

Citons lôexemple de la Kabylie o½ lôon remarque   que 

le propriétaire a la volonté de symboliser son aisance à 

travers la hauteur de sa construction.
34

 

 

 

 

 

Actuellement, les villageois ont pris conscience de la 

valeur de ce legs délaissé et ont lancé des travaux de 

réhabilitation pour les exploiter en maison d'hôtes afin 

dôencourager le tourisme de montage. 

 

Nous pensons que le recours aux matériaux locaux dans 

les travaux de réhabilitation est une solution adéquate  afin 

de pr®server  lôaspect de ce legs car celui-ci est 

d®naturalis® par lôutilisation de ciment. 

 

                                                
34 MEKKI Ali ( 01 juillet 2014), « Les maisons des migrants kabyles au cours des ñtrois ©ges de lô®migration », 

Hommes & migrations [En ligne], 1298 | 2012, consulté le 16  juillet 2020. In : 

Https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.1875 . 

d- Les évacuations 

 

 

V A lôentr®e de la maison juste apr¯s Amnar se 

retrouve une petite surface en pente qui finit vers 

lôextr®mit® par une rigole (Thazoulight) par 

laquelle lôeau sô®vacue. 

 

e- Les terrasses 

 

 

V Le toit en tuile (Sqef) :  

Sur les poutres en pose les chevrons puis le roseau 

sur lesquels on étale du mortier de terre ensuite on 

pose les deux versants de tuile dans le sens 

dô®coulement dôeau, ¨ lôintersection des deux 

versants on dispose une rangée de tuile faîtière.  

Tableau.10: Les techniques constructives du village SAHEL   Source : Auteurs. 

https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.1875
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III .4. Ressources naturelles du village SAHEL : 

SAHEL possède des richesses majeures en termes de ressources naturelles et paysagères. 

 

Richesses naturelles Les matériaux utilisés dans le village SAHEL. 

a/ Espace forestier : 
Oliviers, Figuiers de 

barbarie, le chêne, le frêne, le 

Sapin é..etc. 

 

Le bois : Utilisé dans la maison kabyle. aussi pour les 

aménagements des placettes et fontaines. 

b/ matériaux géo-sourcés : 

Pierre et terre argileuse. 

La terre et lôargile employées pour : la liaison des pierres, 

enduire et revêtir les murs et le sol. Aussi ; dans la 

fabrication de la tuile locale et la poterie (IKOUFEN). 

La pierre : utilisée dans la construction des murs mais aussi 

dans des aménagements et revêtements de sol (parvis). 

  

Dôautres richesses à exploiter au village SAHEL. 

c/ Lô®levage des animaux : 

Procure de la matière 

première laine de mouton 

qui peut être exploité 

comme futur matériau 

biosourcé (isolant). 

 

 

d/ Déchets  issus de 

lôagriculture : La paille et le 

grignon dôolives à exploiter 

comme matériau biosourcé. 

Le grignon peut aussi être 

source d'énergie renouvelable : 

de briquette à bruler. 

e/ Sources en eaux: Des 

fontaines bien aménagées 

afin dôassurer une bonne 

gestion des sources loin des 

fuites et des contaminations. 

 

 

Tableau 11:Richesses à exploiter au village SAHEL. Source : Auteurs. 
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Figure.54: Pépinière ïjardin a SAHEL.         

Source : Le Bouzguene (2015). 

 

Figure.57: Tuile cuite dans des fours 

traditionnels.                                      

Source : Auteurs. 

 

Figure.55: Exposition de 

vanneries.              

Source : Auteurs. 

 

Figure.56: Tissage à 

SAHEL.              

Source : Auteurs. 

 

Dôautre mani¯re  dôexploiter les richesses locales: 

A lôheure o½ le village SAHEL semble se 

remettre au vert et ¨ lôagriculture, une 

pépinière-jardin  voit le jour. 

 « Outre la vente de plantes, de fleurs et 

dôarbres fruitiers, ce commerce se spécialise 

dans la décoration de jardins » comme a 

confirmé le responsable de la pépinière du 

SAHEL.
35

 

  

Les villageois apprécient le travail du 

pépiniériste qui contribue à la reforestation. Par 

conséquent, la gestion forestière durable 

(foret durable). 

 

 
Conclusion partielle: 

Le village SAHEL dispose des richesses et des ressources naturelles importantes qui 

constituent un potentiel à exploiter dans une démarche durable. 

 

III .5.  Potentiel artisanal du village SAHEL : 

Cette région possède un potentiel artisanal riche à base de ressources naturelles locales qui 

se déclinent sous différentes formes : poterie, vannerie, tissageéetc. 

 

 

Lôexistence dôun potentiel artisanal varié et attrayant. Malheureusement, délaissé du fait de la 

transformation des structures sociales et du déclin de la transmission intergénérationnelle. 

 

 

 

                                                
35 La pépinière du village Sahel (22 Avril 2015), LeBouzguenePost[En ligne]. Consulté le 04 Mai 2020. In : 
https://lebouzeguenepost.com/la-pepiniere-du-village-sahel/.  

https://lebouzeguenepost.com/la-pepiniere-du-village-sahel/
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Figure.58: Fête de la figue de barbarie au 

village SAHEL. Source: K. Tighilt (2018). 

Figure.59 : Exposition de vanneries et poteries 

au Village SAHEL « festival raconte-arts». 

Source : Boubacar Belkacem (2019). 

 

 

III .6  Les festivités ; Un apport avantageux  au  village SAHEL:  

Lôassociation culturelle ç TIGHILT », en collaboration avec le comité du village, 

organisent et accueillent des événements annuels et occasionnels au niveau du village 

SAHEL. Tels que le festival Raconte- Arts dans sa 16 
eme

 édition et la fête de la figue de 

barbarie qui a comme objectif de développer la culture de la figue de barbarie et en faire une 

activité économique qui contribuera à promouvoir lôagriculture de montagne. Côest une des 

alternatives du développement local. 

 

 « Lôun des objectifs de lôinitiation des festivals et ®v®nements ®tait de rassembler les 

villageois et de tisser des liens sociaux entre eux »
36

.  

 

Nous avons constaté que les festivités ont un apport avantageux au village SAHEL. Elles 

repr®sentent un moteur pour lô®conomie locale ¨ travers la mise en valeur des produits locaux. 

De plus, elles favorisent le d®veloppement dôun tourisme qui ouvre de nouvelles  pistes 

dôinnovations et de créativité au niveau local.  

 

I II .7.   La propreté ; Un rite restitué au village SAHEL:  

 

III .7.1 La conscience et la sensibilisation des villageois :  

En 2014, une mobilisation de lôensemble des associations environnementales de la wilaya 

de Tizi-Ouzou est faite pour soulever le problème des décharges sauvages afin de les 

éradiquer
37

. 

Les villageois du SAHEL par leur conscience, civisme et leur volonté ont rejoint cette 

mobilisation et ont décidé de sôengager concr¯tement dans la préservation de leur 

environnement. 

 

 

                                                
36 Entretien semi-directif avec Mr Chebini, membre du comité du village Sahel, le 11 Mars 2020. 
37

 TITEM BESSAH (30 septembre 2017), « Organisations communautaires, émigration et développement dans 

une région de Kabylie, ATH IDJER (Tizi Ouzou) », INSANIYAT [En ligne], 70-69 | 2015, consulté le 08 Mai 

2020. In : https://doi.org/10.4000/insaniyat.15257 . 
 

https://doi.org/10.4000/insaniyat.15257
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Tableau.12: Les éco-activités organisées au village SAHEL.  Source: Auteurs. 

 

 

On trouve dôailleurs tout un chapitre dans la charte du village consacr® ¨ lôenvironnement 

(voir Annexe n°02). Le village compte aussi une association environnementale très active « 

TUDERT DI TWENNAT » qui signifie (La vie dans lôenvironnement). Ses principales 

activit®s sont la sensibilisation et lôinformation, la protection des espaces verts et la 

contribution dans la gestion des déchets; à travers des éco-activités : 

 

 

 

 

 

Le concours du village le plus propre RABAH AISSAT  : 

 

Côest une comp®tition environnementale organis®e par lôassembl® populaire de la wilaya 

de Tizi Ouzou depuis 2005 en hommage ¨ AISSAT Rabah, lôex-pr®sident de lôAPW de Tizi 

Ouzou.  

 

 

a- Affiches, dessins et îuvres lors des 

festivités. 

 

b-Compagnes de 

sensibilisation. 

c-Animations et 

formations: Jeux 

pour enfants- 

pi¯ce th®©traleé. 

  

 

d- Brigade verte: Durant les différents 

événements ou les vacances ; les 

enfants de SAHEL veillent à la 

salubrité publique, et récupèrent des 

pénalités lors de l'enfreinte des règles 

imposées dans la charte du village. 

f- Depuis  Août  2020, les 

villageois ont commencer 

à coudre des sacs en tissu 

afin dô®radiquer les sacs 

en plastiques.  

e- Eco-éducation par la cr®ation dôun 

jardin pédagogique: où les enfants 

apprennent à faire pousser des plantes 

ainsi que le greffage. Pour leur 

inculquer lôamour de la nature. 
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Figure.60:Espace de tri 

et bac à compostage. 

Source : Auteurs. 

Figure.61: Poubelles sélectives.  

Source : Auteurs. 

Figure.62:Aménageme

nt avec des bouteilles en 
verre récupérées. 

Source : Auteurs. 

Ces initiatives environnementales lui ont permis dô°tre qualifié lauréat au concours 

RABAH AISSAT dans sa 7 
eme

 édition et de b®n®ficier dôune enveloppe financi¯re. 

 

     Au village SAHEL, les fonds dôargents sont issus des pratiques de  financement 

solidaire,  via les  différentes cotisations annuelles des habitants, de la  diaspora et des 

amendes
38

. 

III .7.2  Le recyclage: 

Au village Sahel, la gestion de déchets se fait comme suit : 

V Aménagement de  quatre espaces de tri sélectif ainsi que des bacs de compostage 

individuels. 

 

V Des poubelles sélectives sont installées à travers les ruelles et places publiques du 

village. 

 

V Réutilisation des matériaux locaux issus des ruines de maisons vernaculaires lors de 

leurs réhabilitations 

Certain de ces d®chets recycl®s sont r®utilis®s pour lôam®nagement des espaces publics. 

 

 

 

 

 

 « Ce système de gestion a permis de réduire la quantité des déchets de deux tiers, et 

dôassurer une rentabilité pour le mouvement associatif grâce à la vente des déchets 

recyclables à une unité de recyclage »
39

. 

 

Le village SAHEL sôest lancé dans une démarche de développement durable à travers des 

initiatives écologiques, qui pourraient contribuer  au d®veloppement dôune ®conomie locale 

par les revenus issus de valorisation des déchets.  

Ces initiatives méritent dô°tre renforc®es par la création de matériaux de construction issus 

de matière  recyclée. 

                                                
38 Entretien semi-directif avec Mr Chebini, membre du comité du village Sahel, le 11 Mars 2020. 
39 Naguère entouré de décharges, le village Sahel sacré ambassadeur de Tizi-Ouzou pour la propreté (11 

novembre 2019), APS [En ligne].Consulté le 18 Mars 2020. In : http://www.aps.dz/regions/97282-naguere-

entoure-de-decharges-le-village-sahel-sacre-ambassadeur-detizi-ouzou-pour-la-proprete. 
 

http://www.aps.dz/regions/97282-naguere-entoure-de-decharges-le-village-sahel-sacre-ambassadeur-detizi-ouzou-pour-la-proprete
http://www.aps.dz/regions/97282-naguere-entoure-de-decharges-le-village-sahel-sacre-ambassadeur-detizi-ouzou-pour-la-proprete
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Tableau.13: Le potentiel naturel et humain au village SAHEL. Source: Auteurs. 

 

 

III .8. Degr® dôapplicabilit® de lôarchitecture biosourcée dans le village 

SAHEL : 

  
Lôint®gration de lôarchitecture biosourc®e dans le village SAHEL dépend de plusieurs 

critères qui sont : 

 

III .8.1  La  pr®sence dôun potentiel naturel et humain   :  

 

Potentiel humain 

- La maitrise des savoir-faire traditionnels 

artisanaux et des techniques 

constructives par les artisans du village 

SAHEL, tels que : la fabrication de tuile, 

techniques de pose de pierre, technique de 

charpente en bois et de vannerie. 

- La solidarit® et lôunion des villageois est 

une valeur qui date dôantan dans le village 

SAHEL ex : « THIWIZI  »
40

. Elle persiste 

jusquô¨ nos jours notamment dans les 

volontariats : travaux dôembellissement et  

de restauration du bâti ancien.   

Potentiel naturel 

Richesses 

naturelles 

- Espace forestier : le chêne, le 

frêne, le sapin, le roseau é..etc. 

-Champignon (Echelle de 

BOUZGUENE). 

-Déchets  issus 

de lôagriculture 

-Elevage des 

animaux 

Matières 

premières 

biosourcées 

- Bois et mycélium. 

 

- Paille et  

grignon 

dôolives 

-Laine de 

mouton. 

Autres Les déchets récupérés et recyclés 

 

 

 

 

 

V La présence de richesses naturelles au village SAHEL permet de garantir  de la 

mati¯re premi¯re pour lôarchitecture biosourc®e. 

 

V Le potentiel humain du village SAHEL pourra fournir  une  main dôîuvre pour 

lôarchitecture biosourc®e.  

 

 

 

                                                
40 Pratiques ancestrales dôentraide et de solidarit® qui consiste ¨ mettre en commun les efforts des membres 

dôune m°me communaut® pour des travaux dôint®r°t g®n®ral (r®colte dôolive, le montage de m®tier ¨ tisser, la 

réalisation de toiture de maison). Ces rites permettent en plus dôinculquer aux enfants les valeurs dô®galité, de 
fraternit®, dôentraide et de travail collectif. 
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III .8.2 Lôacceptabilit® dôune telle nouveaut® par les habitants : 

Lors de notre visite, nous avons eu lôoccasion de faire un entretien avec M
r
 CHEBINI, qui  

a mentionné  que le village SAHEL a connu  une innovation sociale
41

 sous forme dôinitiatives 

de protection de  lôenvironnement et de mise en valeur du patrimoine b©ti .Elle est conduite 

par le groupe productif du village (le comité et les associations) avec la participation des 

citoyens et elle est née de: 

 

V La défaillance des pouvoirs publics dans la revitalisation des villages. 

 

V Lôouverture dôesprit : issue des ®changes lors des festivit®s ( Raconteô Art) et des 

retours dôexp®riences  dôimmigrés du village SAHEL.  

 

V La volonté des villageois de moderniser le village et leurs modes de vie (exemple : la 

transformation de THAJMAATH dôun syst¯me g®rontocratique ¨ une d®mocratie 

juv®nile sans  compromettre ¨ lôh®ritage pass® et aux valeurs traditionnelles et 

lôenvisagement de nouvelles structures à projeter dans le village). 

 

En expliquant notre démarche au comité, ces derniers se sont intéressés et étaient réceptifs 

à nos idées et propositions car côest une nouveaut® qui r®pond ¨ leurs attentes et permet 

dôam®liorer leur cadre de vie. 

 

De plus, le village SAHEL poss¯de une architecture vernaculaire qui sôinscrit dans une 

démarche de durabilité par son adaptation aux spécificités du territoire : ressources, climat, 

organisation sociale, culture ainsi que lôutilisation de mat®riaux et de savoir-faire locaux. Le 

caract¯re environnemental de lôarchitecture Kabyle et de lôarchitecture biosourc®e les inscrit 

toutes les deux dans les mêmes objectifs. 

 

Dôautre part, les villages Kabyles sont touchés par un taux de chômage élevé notamment le 

village SAHEL, ils mutent pour trouver des postes dôemplois. Cette situation favorise 

lôacceptabilit® et  lôun des avantages reconnus pour lôarchitecture biosourc®e qui est la 

cr®ation dôemplois m°mes temporaires sois-t-ils. 

 

Synthèse : 

Nous avons constaté que lôarchitecture biosourc®e est une nouvelle réponse pertinente aux 

enjeux du développement durable. Elle  ouvre des perspectives prometteuses alliant 

pr®servation de lôenvironnement et opportunit®s de d®veloppement ®conomique. De plus, elle 

améliore le cadre de vie  des utilisateurs et renforce lôidentit® et la culture du lieu.  

 

En projetant ces acquis théoriques sur le village SAHEL, nous avons déduit que celui-ci 

présente un fort potentiel dôapplicabilit®, et dôint®gration qui mérite dô°tre d®velopp®e. 

 

 

                                                
41 Selon le Conseil sup®rieur de lô®conomie sociale et solidaire (CSESS) : L'innovation sociale consiste à 

élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du 

marché et des politiques sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, 
notamment des utilisateurs et usagers. 
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III .9. Lô®co-village, une perspective de développement local durable à 

lô®chelle de SAHEL : 

Malgré le nombre dô®quipements dont bénéficient les villageois de SAHEL, un manque 

est surélevé par le comité du village. A travers les quelques séances de concertation que nous 

avons eu avec les membres du comit®, il sôest av®r® quôils ont lôambition dô®largir leur 

programme.  

Le choix dôune proposition dôintervention pourra sôappuyer sur leurs suggestions pour 

une meilleure insertion et pour répondre aux besoins des villageois et ceux des visiteurs lors 

des festivités.  

 

III .9.1  D®finition de lô®co-village : 

Côest un  nouveau mouvement mondial, qui met de lôavant la protection de 

lôenvironnement et la valorisation du communautaire. Ce concept d®velopp® autour de lôid®e 

dôun habitat humain, durable, responsable et solidaire a vu le jour au Sommet de la Terre ¨ 

Rio, en 1992. 

 

Il présente une nouvelle manière dôassurer un d®veloppement local et une faon dôinnover 

dans une zone rurale afin de la revitaliser.  

 

III .9.2 Les prémisses dôun éco-village à SAHEL: 

Lors de notre analyse du village SAHEL, nous avons constaté la présence des prémisses 

dôun ®co-village. Le tableau suivant est un tableau de comparaison ou dôapplication des 

indicateurs dôun ®co-village sur le village Sahel. 

 

Les indicateurs 

dôun ®co-village 

Définition  Cas du village SAHEL 

La solidarité Côest lôentraide et le partage de 

connaissance entre les citoyens 

favorisant un fonctionnement 

équitable pour une vie meilleure. 

 

 

 

 

Le village SAHEL a connu 

une dynamique 

villageoise, émanant de  la 

solidarité et lôunion de ses 

habitants qui se traduit par 

des initiatives de 

préservation de 

lôenvironnementales et 

conservation du 

patrimoine. 

Le respect de la 

nature 

Par des actions écologiques : le 

recours aux énergies renouvelables 

(biomasse) et éco matériaux, 

diffusion des technologies de 

construction verte et la gestion des 

déchets. 

La valorisation du 

patrimoine local 

La revitalisation du patrimoine 

matériel et immatériel comme 

vecteur permettant la transmission 

de la culture et lôaffirmation de  

lôidentit® ou comme une solution 

écologique et économique. 



                                                                                                         
 Chapitre III  : Le village SAHEL entre ressources naturelles et ressources humaines.       

 

49 

 

 

Tableau.14 : Comparaison entre les indicateurs dôun éco-village et le cas village 
SAHEL. Source: Auteurs. 

 

Lôautonomie La volonté de se prendre en charge 

par soi-même et en interdépendance 

avec les autres : Autonomie 

économique et énergétique.  

La recherche dôune 

autonomie économique qui 

se traduit par la volonté de 

construire soi-même par 

leur propre moyen 

(financement solidaire) des 

projets pour répondre aux 

attentes des villageois.   

La convivialité En plus de lôacceptation dôautrui, et 

lôaccueil ouvert fraternel et 

chaleureux, elle favorise la 

communication avec les autres. 

 

 

Le village SAHEL devient 

un  lieu de convivialité et 

dôéchanges grâce aux 

diff®rents ®v¯nements quôil 

accueille.  

 

 

Lôouverture Au milieu social, économique, 

culturel et aux institutions locales 

par la recherche de partenariats, 

l'échange de savoirs et de 

compétencesé  

Processus 

décisionnel 

collectif 

 

La citoyenneté de ses habitants 

sôexercera au travers d'une 

gouvernance partagée favorisant la 

contribution de chacun aux prises de 

décisions. 

Le village SAHEL est géré 

par le comité en 

collaboration avec les 

associations où les décisions 

sont prises après 

concertation citoyenne. 

 

 

 

Dôapr¯s la comparaison, nous avons d®duis que sur sept indicateurs dôun ®co-village, nous 

retrouvons au moins cinq au village SAHEL ce qui lôinscrit ¨ 71.43 % dans cette démarche 

dô®co-village. 

 

III .10. Les aménagements en perspectives au village SAHEL : 

Après analyse et comparaison des données du site avec les définitions théoriques, nous 

concluons sur le fait que les types dôam®nagements qui pourront contribu® au d®veloppement 

local de Sahel se présenteraient comme suite (Voir tableau ci-dessous) : 
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Activités Aménagements  proposés 
 

- Activités de sensibilisation : 

visite, présentation, animationé 

 

- Activités de découverte : 

compostage, ornithologieé 

 

- Activités collectives de détente : 

jardinage, etc. 

 

- Participations aux manifestations 

locales : Fête des jardins, fête 

dôarbre... 

- Jardin collectif partagé.  

 

- Se détendre, s'asseoir, faire une 

pause, se reposeré 

 

- Le loisir: lecture, jeux ludiques, 

profiter du paysage, de 

l'animation de la rue ou de la 

placeé 

 

- Lieu de convivialité, échanges, 

rencontre : permettre la 

sociabilisation, lieu de rendez-

vousé 

 

- Mobilier de repos  à base de matériaux recyclés  ou 

biosourcés. 

 

Avec le foncier limité, les cabanes 

semble une solution qui  

rassemblent plusieurs activités tel 

que: 

 

- Jeux actifs : la course, le saut, 

filets multisports, pont de corde 

ou l'escalade. 

 

- Jeux sensoriel : planter des 

fleurs, bac ¨ sableé 

 

- Jeux créatifs : bricolages, jeux 

dôassemblage, modelage... 

- Aire de jeux sous forme de maisons dôarbre 

(cabane). 
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Afin dôagr®menter les lieux de 

balade, favoriser lôexercice 

physique et les liens avec la 

nature. Nous pensons encourager 

la pratique d'activités sportives, 

comme : 

 

- Le street workout, callisthénie, 

fitnessé 

 

-Yoga et méditation, slackline, 

gym suédoise  é 

- Aire de sport extérieur ou parcours de santé avec 

mobilier artisanal : 

 

On propose un foyer extérieur, 

comme une réinterprétation de 

lôKanoun de la maison 

traditionnelle kabyle : un lieu 

chaleureux de divertissement, de 

rassemblement et  dô®change entre 

amis, voisins et touristes... 

 

 

- Foyer exterieur :  

 

On propose dôaménager un théâtre 

en plein air, sachant que lors du 

festival RaconteôArt, les 

villageois de Sahel ont aménagé 

un espace de théâtre en plein air 

temporaire ¨ lôentr®e du village 

(voir la figure ci-jointe).  

 

 

- Théâtre en plein air.  

 

Structuration des parcours du 

village SAHEL afin dôorienter et 

dôinformer les touristes à travers 

une signalétique : marquage au 

sol, tableau dôaffichage, fl¯che, 

etc. Avec une esthétique qui 

marque l'identité du village. 

- Redessiner un parcours touristique. 
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Tableau.15: Aménagements en perspectives au village SAHEL. Source : Auteur. 

 

Ces structures peuvent accueillir:  

 

- Des points de vente et 

dôexposition des produits locaux. 

 

-Des restaurants (cuisine 

communautaire), cafeteria en 

plein air. 

- Des ateliers dôartiste ou 

dôartisans.   

- Structures temporaires flexibles (en matériaux 

biosourcés ou recyclés).   

- Réaménager les espaces de tri de déchets . 

Suggérer au comité du village un  programme dôactivit®s pour les visiteurs qui inclura : 

- Dans le cadre de  valorisation du vernaculaire : chantiers  

participatifs dô®coconstruction et de restauration, atelier de découverte sensorielleé. 

- Dans le cadre de la valorisation des produits locaux (lôartisanat) : atelier 

dôapprentissage des savoir-faire locauxé. 

- Dans le cadre de la préservation de lôenvironnement : classes vertes, compagne de 

reboisementé. 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

                                                                                                         

               

                

 

 

 

 

 

 

«Un centre communautaire 

intergénérationnel conçu comme un 3
ème 

lieu !  » 
 

 

 

Chapitre IV : 
 

 

Approche  thématique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Chapitre IV : Approche  thématique. 

53 

 

Introduction . 
 

Dans ce chapitre nous allons présenter la thématique choisie, celle-ci émanant de deux 

concepts très rattachés au contexte social du village SAHEL qui sont la participation 

citoyenne et le tiers lieu. 

 

Concr¯tement, il sôagit dô®laborer une recherche approfondie sur le th¯me, son évolution, 

ses besoins, ainsi que les diff®rentes activit®s qui sôy déroulent.  

 

IV.1. Justification du choix de lô®quipement : 

 
IV.1.1 Constats et observations au village SAHEL : 

 

Après la concertation avec les villageois de SAHEL et dôapr¯s lôanalyse des données du 

village, nous avons pu identifier leurs besoins :  

 

a- Dans les temps de repos les villageois ne trouvent pas dôendroit o½ se distraire, se 

reposer, sô®changer é 

Selon Mr Y.CHIBINI
42

 : « Nous avons lôintention de créer un espace qui va regrouper les 

jeunes dans leur temps libre où ils pourront sôamuser, sô®changer en r®pondant ¨ leur 

besoins ». 

 

b- La volonté des villageois de faire face au problème de chômage dans village SAHEL. 

Dôapr¯s la charte du village : « Le village a connu une dégradation de la situation sociale, 

®conomique, s®curitaireéQuôil nôa jamais connu auparavant ». 

 

c- Les multiples probl¯mes que rencontre le secteur de lôartisanat (M®tier en voie de 

disparition) qui est un vecteur de lôidentit® kabyle. 

Selon un artisan au village : « La chaine de transmission des savoir-faire ancestraux est 

cass®e quelque part et malheureusement nous nôarrivons pas ¨ trouver le moyen pour la 

renouer ».  

 

d- Le manque de foncier. 

e- Manque accru de structure dôaccueil lors des festivit®s. 

 

Dôautre part, nous voulons renforcer les pr®misses de lô®co village ¨ SAHEL et les valeurs qui 

persistent présentes (le désir de vivre ensemble, le collectif, la solidarit® et lôentraide). 

 

Nous avons pensé à un équipement qui pourrait prendre en charge les attentes des 

villageois et renforcer les liens entre eux, Nous avons donc décidé de concevoir un centre 

communautaire intergénérationnel conçu comme un 3
ème

 lieu. Entre la maison et le travail, 

un lieu de rencontre : « Par, pour et avec les villageois ». 

 

La création de ce nouveau pôle socio-culturel permettra de moderniser certaines 

installations (Thajmath et la placette) et ressources existantes au village, tout en les 

rassemblant sous un même toit afin de consolider un futur lieu de convergence et un projet 

                                                
42 Membre actif du comité du village SAHEL. 
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phare pour la communauté de SAHEL. 

 

IV.1.2  Nos objectifs : 

 

V Offrir aux villageois un lieu de rencontre intergénérationnel ouvert à tous et à tout 

temps, qui va favoriser la transmission des connaissances et le partage dôexp®riences. 

 

V Contribuer ¨ lôam®lioration de la qualit® de vie du village et la r®solution du probl¯me 
du chômage  en offrant aux jeunes des activités attractives et  rentables. 

 

V Mettre en valeur l'environnement du village SAHEL (son patrimoine historique et 

naturel et sa culture locale). 

 

IV.2. Le centre communautaire intergénérationnel (CCI) : 

 
IV.2.1 D®finition dôun CCI

43
 : 

 

Centre communautaire intergénérationnel 

Centre Communautaire Intergénérationnel 

Établissement où 

sont regroupées 

diverses activités 

relevant d'un même 

domaine 

Qui relève d'une 

communauté, en 

particulier d'une 

communauté de biens : 

Vie communautaire. 

 

Le terme génération : est lôensemble 

dô°tre, de personnes qui descendent dôun 

individu à  chaque degré de filiation.  

 

Le préfix inter  : donne toute la 

dimension de liens dôattachement et de 

r®ciprocit® quôil induit.  

 

Côest donc un nouveau concept qui désigne un espace de développement et de 

renforcement des liens entre les membres dôune communaut® de m°me ou diff®rentes 

générations. 

 

Les centres communautaires intergénérationnels font partie des centres socio-culturels qui 

sont : « un foyer dôinitiatives porté par des habitants associés appuyé par des professionnels, 

capables de d®finir et de mettre en îuvre un projet de d®veloppement social pour lôensemble 

de la population dôun territoire
44

». 

 

« Les centres socioculturel sôinscrivent dans la d®marche du développement social local 

(DSL) qui a pour objectif de mobiliser les acteurs locaux dôun territoire et dôimpulser une 

dynamique collective autour de préoccupations communes
45

».  

 

Dôapr¯s ces d®finitions, nous avons d®duis que le CCI est une solution pour toute société 

en mutation qui a lôambition dôagir pour améliorer leurs conditions de vie et lutter contre les 

fléaux tels que :  le chomage, le manque accru des lieux dôaccueil, de vie, dô®changes, de 

loisir et dô®ducation. 

                                                
43Larousse. (S.d). Dans Le Dictionnaire Larousse en ligne. Consulté le 10 août 2020, In : https: 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais. 
44 Charte fédérale des centres sociaux et socio-culturels de France adopt®e par lôAssembl®e g®n®rale dôAngers  

(17-18 juin 2000). PDF [En ligne].Consulté le : 10 août 2020, In : https://www.centres-

sociaux.fr/files/2010/02/Charte-des-centres-sociaux-et-socioculturels-de-France.pdf 
45 Ibid. 
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IV.2.2 Naissance du concept dôun CCI : 

 

Inspir® de lôagora grecque
46

 et du forum romain
47

, les centres communautaires ne datent 

pas dôhier. Depuis la soci®t® a beaucoup ®volu® notamment apr¯s lôindustrialisation ce qui a 

fait naitre une diversité typologique de CC (loisir, sport, éducatif, intergénérationnel,  arts 

plastique...). Chaque centre, parce quôil est enracin® dans la r®alit® locale, a son identit® 

propre, origine et histoire, bien que certaines variantes semblent être communes. 

 

 

V Les premières formes de centres 

communautaires sont apparues aux Etat-Unis 

et au Royaumme-Uni où ils utilisaient les 

écoles après les heures de travail aux services 

des communautés.  

 

 

 

 

 

 

 

V En 1916, avec la fondation de la National Community Center Association, le terme 

Community Center a été officialisé aux États-Unis. Et après la seconde guerre 

mondiale , les centres communautaires ont changé de manière significative dans leur 

fonction : du social ¨ lô®ducatif et lô®venementiel.  

 

 

 

V Les centres communautaires peuvent etre 

aussi : Un bâtiment désaffecté  qui  n'est plus 

nécessaire pour son objectif initial ou n'est plus 

utilisé (exemple : centre commercial, auberge, 

église, hôtel de ville/mairie), il est parfois offert 

à la communauté en cadeau, en prêt ou en vente. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Dans la Gr¯ce antique, lôagora a dôabord d®sign® un espace public de rassemblement social, politique et mercantile de la 
cité, est avant tout le marché, en même temps que le rendez-vous o½ lôon se prom¯ne, o½ lôon apprend les nouvelles, o½ se 
forment les courants dôopinion. 
 
47 Le forum romain est dans l'Antiquité la place publique où les citoyens romains se réunissent pour traiter d'affaires 

commerciales, politiques, économiques, judiciaires ou religieuses, à l'image de l'agora dans le monde grec. 

Figure.63: Charlotte high school, 
Rischester, N.Y en 1907. Source : Tom 

le voyageur de Backroads (2019) 

Figure.64 : Eglise lôAbsalon au 
Danemark transformée en CC coloré. 

Source: Caroline Bapt (2017). 
 

https://www.maisoncreative.com/visiter/une-ancienne-eglise-transformee-en-centre-communautaire-colore-9302
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IV.2.3 Fonction et usages dôun centre communautaire interg®n®rationnel
48

 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb : le CCI a lôavantage de devenir un lieu de secours en cas de tragédies communautaires. 

 

                                                
48 Un centre social et culturel, côest quoi ?(S.d), Christiane Faure centre social & culturel [en ligne],  Consulté le 

: 19août2020,In :https://www.christianefaure.fr/qui-sommes-nous/centre-

socialculturelcestquoi/#:~:text=Il%20propose%20des%20activit%C3%A9s%20ou,et%20logistiques%20%C3%
A0%20leur%20disposition 

Figure.65: H¹tel de ville dôActon, en 

Ontario transformé en CC. Source : 

Alison Faulknor (2020) 

Figure.66 :.Marché alimentaire du quartier Qinhai, 

Shanghai, 1995, reconverti en CC. Source : Xu 

Haoyu (2020). 
 

Lieu dôapprentissage 

et de formation . 

Lieu de rencontre, dôéchange et 

de partage entre les 

générations. 
Lieu  de 

développement des 

compétences et 

dôencouragement des 

talents. 
Centre 

communautaire 

intergénérationnel 

Lieu dôanimation et de 

célébration communautaire a 

diverses occasions et traditions. 

Lieu pour 

répondre à un 

problème local. 

Lieu  dôinnovation, de 

création et 

dôexpression. 
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IV.2.4 Les valeurs qui guident les actions du CCI
49

 : 

 

Les CCI portent trois valeurs principales : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.5 Les objectifs du CCI
50

 : 

 

V Améliorer le quotidien, la qualité de vie de la communauté et le bien-être de chacun par les 

différentes activités proposées. 

 

V Recréer des liens intergénérationnels en facilitant la transmission des savoirs et des savoir-

faire. 

 

V D®velopper les comp®tences de chacun en favorisant lôapprentissage collectif et le partage 

des expériences. 

 

V Valoriser le pouvoir dôagir ensemble et accompagner les associations dans la 

sensibilisation et la mobilisation de la communauté autour des problématiques spécifiques 

locales. 

 

V G®n®rer de lôinnovation par la collaboration et susciter le d®veloppement de projets 

novateurs.  

 

V Aider ¨ d®velopper lôautonomie ®conomique en g®n®rant des postes dôemplois. 

 

 

 

 

                                                
49 Les valeurs du centre social (S.d), Centre Social Armand Lanoux [en ligne], Consulté le : 19 août 2020, In : 

https://www.centresocial-armandlanoux.com/accueil/les-valeurs-partag%C3%A9es/ 
50 Ibid. 

 La dignité humaine : côest 

lôacceptation de la diff®rence, 

le respect des personnes et la 

reconnaissance de leur : 

potentiel et ressources, ainsi 

que le temps de lô®coute de 

chacun.  
 

 La démocratie : qui 

entra´ne lôouverture 

dôesprit et lôint®grit® par 

lôexistence de lieux 

dôexpression et  dôespaces 

de débats. 
 

 La solidarité : côest la 

capacité de vivre en 

communauté qui implique 

la consolidation des liens 

intergénérationnels sans 

mettre ¨ lô®cart les 

personnes isolées (vieux, 
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IV.2.6 Une journ®e dans un CCI: Quôest-ce quôon fait dans un centre communautaire 

intergénérationnel ?  

 

a- Coopérer, Travailler ensemble et agir avec : 

V Séminaires de sensibilisation 

V Des chantiers organisés  

V Ateliers de travail collectif. 

 

b- Développer, Pratiquer, Créer: 

V Cours, stages et formations. 

V Ateliers thématiques : éco-atelier. 

V Ateliers pratiques : des ateliers de fabrication ou création. 

V Séjours artistiques et culturels. 

 

c- Se rassembler, Etre accueilli, Vivre ensemble: 

V Journées thématiques  

V Organisation des rencontres, des fêtes et des évènements  

 

d- Partir  et sôouvrir : 

V Excursions programmées. 

V Echanges intergénérationnels à travers des animations.  

 

 

IV.2.7 Le CCI pr®servent lôenvironnement naturel :   

 

Les CCI constituent un moyen dôagir  pour les habitants face aux d®fis  climatiques en 

donnant une portée plus grande à leurs gestes et  actions communautaires écologiques à 

travers un programme de sensibilisation, dô®ducation et de mobilisation.  

 

En tant quôusagers, les citoyens sont experts de leur milieu de vie : la conjugaison de leurs 

savoirs ¨ ceux des professionnels  permet dôalimenter et de g®n®rer des solutions ¨ valeur 

ajoutée. 

 

De plus, engager les citoyens est un gage dôune plus grande acceptabilité sociale de ces 

solutions et  assure une plus grande durabilité des actions mises en place.  

 

Nous d®duisons que  les CCI sont une vitrine qui transparait lôimpact positif de la 

participation communautaire dans  la  pr®servation de lôenvironnement. 

 

a-  Les activités environnementales:   

 

 « Lô®ducation est lôarme la plus puissante que lôon ait ¨ disposition pour changer le 

monde » - Nelson Mandela 

 

Les CCI proposent un programme dôactivit®s variées en utilisant comme outil lô®ducation 

environnementale. 
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b-  Les objectifs de lô®ducation environnementale:   

 

V Sucsiter et accompagner le partage des savoirs, savoir-faire, savoir agir et savoir-etre dans 

une perspective socio-environnementale. 

 

V Renforcer la capacité des citoyens à participer de manière individuelle ou collective aux 

enjeux environnementaux. 

 

V Attirer lôattention du grand public (diff®rents âges) sur les problèmes environnementaux. 

 

V Approfondir leurs connaissances et ®largir leurs esprits sur lôimportance de 

lôenvironnement naturel. 

 

Ils proposent des activités ludiques  pour toutes catégories dô©ge qui peuvent être 

extérieures ou intérieures (Animations, expositions, sorties pédagogiques, événements de 

sensibilisation, projets pédagogiques, plantation et visite guidée, conférences et ateliers, 

rencontres et débats, jeux ...). 

 

a-  Organiser des conférences.  

 

b-    Organiser des pièces théâtrales et des expositions.  

 


