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RESUME :   

À l'heure où le monde soulève des questions relatives au changement climatique, qui 

est essentiellement dû à l'utilisation de combustibles fossiles, l'utilisation de l'énergie solaire 

sous diverses formes est pertinente. Les bâtiments existants sont responsables de l'utilisation 

d'une grande quantité d'énergie pour l'éclairage, le chauffage, le refroidissement et l'utilisation 

de divers équipements fonctionnant à l'énergie, principalement alimentés par des énergies 

fossiles. L’intérêt actuel devrait se porter sur comment remplacer ce combustible fossile par 

l'énergie solaire qui est gratuite et disponible en abondance. 

A l'heure actuelle, les technologies solaires sous forme de photovoltaïques [PV] et 

de capteurs solaires thermiques [CST] sont disponibles à des prix compétitifs. Cependant, 

leur utilisation n'a pas été à la hauteur des attentes, notamment dans le secteur du bâtiment, 

pour remplacer l'utilisation des combustibles fossiles. La raison principale pour laquelle ces 

technologies ne sont pas populaires dans l'intégration des bâtiments est le manque de bonne 

qualité architecturale, qui ne répond pas aux considérations de conception souhaitées. Des 

approches innovantes doivent être explorées en termes de conception et de mise en œuvre afin 

d'adapter les composants technologiques modernes à l'échelle, aux proportions, aux 

matériaux, aux couleurs et à l'équilibre des bâtiments. Ainsi, l'objectif de ce mémoire est de 

paver les voies possibles d'intégration de ces technologies dans les bâtiments, tant sur les 

constructions existantes que sur les nouvelles constructions afin de mettre en exergue 

l'expression architecturale globale en plus de la production d'énergie. L'intention ici est de 

mettre en évidence les possibilités de conception concernant l'utilisation des technologies 

solaires dans les bâtiments avec des approches innovantes. L'accent est essentiellement mis 

sur l'aspect ou l'esthétique de l'intégration, car c'est ce qui a le plus d'impact sur les gens. 

Les CPV et les CST peuvent être délibérément utilisés comme éléments de conception 

architecturale de manière distinctive. 

L'évolution vers la maison passive, les bâtiments à énergie nulle et à émissions nulles 

entraînera une utilisation plus fréquente des systèmes d'énergie solaire intégrés aux bâtiments 

comme source d'énergie renouvelable. En raison des limitations de l'intégrabilité de ces 

systèmes par rapport à la conception, à la couleur et à l'échelle de l'enveloppe du bâtiment, 

leur intégration peut ruiner la qualité architecturale finale du bâtiment. De nombreux systèmes 

solaires existent sur le marché, et avec un rendement énergétique de plus en plus élevé. Mais, 

s'ils ne sont pas conçus pour être intégrés dans les bâtiments afin d'améliorer la qualité de 
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l'architecture, il est probable que personne n'optera pour l'utilisation de ces systèmes comme 

source de production d'énergie renouvelable. Dans ce cas, même s'il y aura de plus en plus de 

systèmes PV ou CST efficaces sur le marché, ils ne seront pas utiles si l'on ne cherche pas à 

les intégrer de façon esthétique. Il semble que l'intégration du PV ait apporté quelques 

améliorations à la qualité architecturale de l'intégration aux bâtiments, mais les CST 

manquent sur cette partie dans une certaine mesure. 

Bien que le développement technique et les améliorations de la performance 

énergétique soient toujours en cours, l'utilisation réelle de ces systèmes dans les bâtiments 

n'augmente pas comme elle pourrait et devrait le faire. Les bâtiments existants représentent 

plus de 40 % de l'utilisation totale d'énergie primaire dans le monde et 24 % des émissions de 

gaz à effet de serre (Wall, 2009). Il est donc essentiel de combiner l'amélioration de l'efficacité 

énergétique des bâtiments et l'utilisation d'une plus grande proportion d'énergie renouvelable 

pour réduire la consommation d'énergie non renouvelable et les émissions de gaz à effet de 

serre. Dans ce sens, l'intégration des systèmes de CPV et CST dans les bâtiments devient 

cruciale. 

L'intégration de ces systèmes de CPV et CST dans les bâtiments ne sert pas 

seulement à produire de l'énergie propre, mais aussi à les utiliser comme éléments 

multifonctionnels lorsqu'ils remplacent les éléments de construction conventionnels. Ainsi, la 

viabilité économique de l'intégration est assurée et surtout, ils deviennent des éléments 

architecturaux. 

En somme, nous tacherons dans notre recherche d’explorer et d’analyser les 

possibilités d’intégrations architecturale des systèmes de CPV et CST tout en se focalisant sur 

le côté esthétique, de plus nous procèderons à la comparaison de l’intégrabilité afin de 

démontrer les avantages d’intégration des deux systèmes.   

Mots Clés :  

Energie solaire, technologies solaires, capteurs photovoltaïques [CPV], capteurs solaires 

thermiques [CST], aspect ou esthétique de l'intégration, énergie renouvelable, intégration 

architecturale. 
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  :الملخص
وطة ب  في الوقت الذي تثار  ه قضا م ّ ف ه الالوقود الٔاحفوري عدّ ر المناخ ، والذي یتغ سيس ر ،  رّئ یعت

دام الطاقة الشّ  ایة في الٔاهمیةمسیة باشٔكال مختلفة أمر است ستعمل في . ا  ث  الیة كمیة كب ح رة من الطاقة المباني ال
دام مختلف المعدات التي تعمل بالطاقة ، والتي تعمل أساسًا بالوقود الٔاحفوري. دفئة والتّ لإضاءة والتّ من أجل ا رید واست
دال هذا الوقود الٔاحفوري بالطاقة الشمسیة  لذا فالٔاجدر ة اس لى كیف الي  ّ أن ینصب الاهتمام ال وفرة م انیة و ها ملٔان

رة.  ك
یات الطّ تعرف   لا الكهروضوئیة اقة الشّ تق لى شكل ال  والمجمعات الحراریة الشمسیة ]CPV[مسیة 

]CST[  الیا و رق إلى مستوى التّ  وفرة  دامها لم  اصة فيباسٔعار تنافسیة. ومع ذلك ، فإن است قطاع  وقعات ، 
لّ  ل الوقود الٔاحفوري. السّ  البناء ، لت سم یات في بناء التّ هذه التّ  یوعلعدم ش  ب الرئ قار إلى الجودة كامل هو الاق ف

ي  الجیدة،المعماریة  ث التصمیم  شروطوالتي لا تلب التصمیم المطلوبة. یجب استكشاف الٔاسالیب المبتكرة من ح
سب والمواد والٔالوان وتوازن  دیثة مع الحجم وال ة ال ولوج ت التك یف المكو ك ذ من أجل    باني.الم والتنف

ة لإ سالة هو تمهید الطّ الهدف من هذه الرّ  الي، فإنّ وبالتّ    یات في المباني، سهذه التّ  دراجرق الممك واء في ق
شاتٓال  ٓ شلم القائمة أو في ا م راز التّ ا دیدة من أجل إ ر المعماري العامّ ت ال قة. الهدف هنا هو ابالإضافة إلى إنتاج الطّ  عب

لى إمكانیاتسلیط الضّ  ّ التّ  وء  ما یتعل یات الطّ صمیم ف دام تق الٔاسالیب المبتكرة.  مسیة في المباني ذاتاقة الشّ ق باست
 ّ لى شكل أو جمالیات ینصب ال ز الٔاساسي  لى النّ  الإدماجرك ر ما یؤر  دام، لٔان هذا هو أك أنظمة  اس. یمكن است

CPV  وCST .زة عمد كعناصر تصمیم معماري بطرق مم  شكل م
ت الصّ حرك نحو المنازل السّ التّ سیؤدي   الیة من الطاقة والانبعا دام فریة إلى زلبیة ، والمباني ال دة است

ما أنظمة الطّ  كامل هذه الٔانظمة ف لى  ود المفروضة  ددة. نظرًا للق ة في المباني كمصدر للطاقة المت اقة الشمسیة المدم
ّ یتع لاف المبنىل كامل ق بتصمیم ولون وحجم  ى. توجد العدید من هائیة للمبنها یمكن أن یفسد الجودة المعماریة النّ ، فإن 

شكل وقمسیة في السّ اقة الشّ أنظمة الطّ  ة الطاقة  دة إنتاج زاید. ولكن، إذا لم یتمّ  ، مع ز تصمیمها بحیث یتم دمجها  م
دام هذه الٔانظمة كمصدر لإنتاج الطاقة  د است ن جودة الهندسة المعماریة ، فمن المحتمل ألا یختار أ في المباني لتحس

ى لو كان هناك المزید والمزید من الٔانظمة الكهروضوئیة أو أنظمة  الة ، ح ددة. في هذه ال وق الة في السّ الفعّ  CSTالمت
كون  سعى المرء إلى دمجها بطریقة جمالیة. یبدو أن دمج الكهروضوئیة قد أدّ ، فلن  دة إذا لم  ات عض التّ ى إلى بمف حس

ن. CSTلى الجودة المعماریة للاندماج في المباني ، لكن  د مع قر إلى هذا الجزء إلى   تف
ات في أداء الطّ ي والتّ ر التقّ غم من أن التطوّ لى الرّ   زال مس حس دام ال تمرة ، فإنّ اقة لا  فعلي لهذه الاست

زاید كما یمكن كون الٔانظمة في المباني لا ی ر من لا كما و له أن  الیة أك غي. تمثل المباني ال دام  ٪40ی من إجمالي است
اء العالم و  باس الحراري ( ٪24الطاقة الٔاولیة في جمیع أن ازات الاح ت  روري ). لذلك من الضّ Wall, 2009من انبعا

ددة لتقلیل استهلاك الطاقة  ر من الطاقة المت سبة أك دام  دام الطاقة في المباني واست ن كفاءة است ن تحس الجمع ب
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ب ازات الاح ت  ددة وانبعا في  CSTالٔانظمة الكهروضوئیة وأنظمة  إدماجاس الحراري. بهذا المعنى ، یصبح ر المت
 المباني أمرًا بالغ الٔاهمیة.

ح لا   عناصر مال استعأیضًا  حفي المباني تولید طاقة نظیفة فحسب، بل ی  CSTو  CPVأنظمة  إدماجی
عددة الوظائف  دالم یات له فإن لهذا،و  عناصر البناء التقلیدیة. باس صادیةج إدماج هذه التقّ تصبح  كمامضمونة  دوى اق
لى ذلك    عناصر معماریة.لاوة 

اول في بحثنا استكشاف إمكانیات   صار ، سن ال  CSTو  CPVأنظمة  إدماجباخ المعماري في الم
لیل  لى ذلك سن  هاوت لاوة  انب الجمالي ،  لى ال ز  رك  إدماج توضیح مزا مقارنة التكامل من أجل لى عتمدمع ال

ن.  النظام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة  اح   :الكلمات المف

یات الطاقة الشمسیة ، المجمعات الكهروضوئیة  ، المجمعات الحراریة الشمسیة  ]CPV[الطاقة الشمسیة ، تق
]CST[ .ددة ، التكامل المعماري  ، جوانب أو جمالیات التكامل ، الطاقة المت
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