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Image	  de	  couverture	  :	  extension	  d’une	  maison	  sur	  jardin	  à	  Rezé	  (44),	  architecte	  Magaye	  
N’Diaye	  (voir	  page	  29).	  
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1. Introduction	  

Le	  parc	  résidentiel	  existant	  a	  un	  rôle	  très	  important	  dans	  la	  consommation	  énergétique	  
et	  dans	   les	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	   serre	  en	  France.	   Il	  est	  désormais	  acquis	  que	   la	  
rénovation	  de	  ce	  parc	  de	   logements	  est	  une	  priorité	  pour	   la	   lutte	  contre	   le	   réchauffe-‐
ment	   climatique.	   Dans	   ce	   contexte,	   il	   est	   important	   de	   saisir	   toutes	   les	   occasions	   de	  
rénovation	  des	  maisons	   individuelles	   pour	   promouvoir	   l’efficacité	   énergétique,	   et	   plus	  
généralement	   la	   qualité	   environnementale	   des	   constructions.	   Cet	   objectif	   passe	   bien	  
évidemment	  par	   la	  promotion	  de	   l’isolation	  des	  bâtiments,	  mais	  aussi	  par	  une	  gestion	  
réfléchie	   des	   flux	   lumineux,	   favorisant	   l’éclairage	   naturel,	   le	   captage	   du	   rayonnement	  
solaire	  en	  hiver	  et	  la	  protection	  contre	  ce	  rayonnement	  en	  été.	  

Dans	  le	  même	  temps,	  on	  ne	  peut	  réduire	  la	  question	  de	  l’éclairage	  naturel	  de	  la	  maison	  
à	  sa	  seule	  dimension	  énergétique.	  Les	  valeurs	  affectives	  et	  culturelles	  de	  la	  lumière	  na-‐
turelle	   participent	   intimement	   aux	   qualités	   prêtées	   à	   la	   maison	   individuelle.	   La	   re-‐
cherche	   d’un	   intérieur	   ouvert	   et	   très	   lumineux	   conduit	   parfois	   à	   des	   incompatibilités	  
avec	  les	  exigences	  énergétiques	  ou	  les	  usages	  attendus,	  notamment	  en	  matière	  de	  con-‐
fort	  d’été.	  Dans	  ce	  domaine,	  on	  ne	  doit	  pas	  sous-‐estimer	  la	  prégnance	  des	  présupposés	  
culturels	  qui	  agissent	  sur	  le	  projet	  :	  les	  ambiguïtés	  inhérentes	  aux	  percements	  (voir	  mais	  
ne	  pas	  être	  vus),	  l’idéal	  lumineux	  hérité	  des	  préceptes	  hygiénistes,	  ou	  encore	  les	  préfé-‐
rences	  culturelles	  inconscientes	  concernant	  les	  orientations	  (préférences	  marquées	  pour	  
le	  Sud	  et	  l’Ouest)	  sont	  des	  ressorts	  puissants	  pour	  le	  choix	  des	  options	  de	  rénovation.	  

Dans	   ce	   contexte	   d’ambivalence	   entre	   efficacité	   énergétique	   et	   cultures	   sensibles,	   les	  
particuliers	  qui	  entreprennent	  par	  eux-‐mêmes	  un	  projet	  de	   rénovation	  ou	  d’extension	  
de	   maison	   individuelle	   se	   sentent	   souvent	   désarmés.	   Comment	   concilier	   les	   attentes	  
contradictoires	   autour	   du	   rayonnement	   lumineux	  ?	   Comment	   mesurer	   les	   effets	   pro-‐
duits	  par	   tel	  dispositif,	   telle	  ouverture,	   tel	  masque	  ?	  Comment	  comparer	  deux	  options	  
de	  projets	  en	  intégrant	  les	  dimensions	  lumineuses	  ?	  Comment	  exprimer	  clairement	  des	  
envies	  lumineuses,	  un	  parti	  pris	  d’ambiances,	  une	  exigence	  solaire	  ?	  

Le	  projet	  d’extension	  ou	  de	  rénovation	  de	  sa	  maison	  est	  un	  moment	  important,	  souvent	  
source	  d’angoisse	  dans	  la	  vie	  d’une	  famille.	  La	  peur	  de	  se	  tromper,	  les	  enjeux	  financiers,	  
la	   connaissance	   souvent	   partielle	   des	   possibilités	   techniques,	   le	   poids	   des	   références	  
esthétiques,	  sociales	  et	  culturelles,	  font	  souvent	  du	  projet	  une	  expérience	  difficile.	  Dans	  
ce	  contexte,	   les	   intentions	   sensibles	  comme	   les	   intentions	   lumineuses,	   sont	  parfois	   ju-‐
gées	  trop	  incertaines	  ou	  trop	  difficiles	  à	  mesurer	  pour	  être	  mises	  au	  même	  niveau	  que	  
les	   contraintes	   objectivables,	   comme	   le	   budget	   de	   la	   construction,	   l’esthétique	   de	   la	  
façade	  ou	  la	  facture	  de	  chauffage	  supposée.	  

Le	  présent	  projet	  de	  recherche	  voudrait	  précisément	  encourager	  les	  maîtres	  d’ouvrage	  à	  
intégrer	  leurs	  sensibilités	  lumineuses	  comme	  une	  contrainte	  à	  part	  entière	  du	  projet	  de	  
modification	   de	   leur	   maison.	   Dans	   cette	   perspective,	   nous	   avons	   formulé	   un	   objectif	  
général	  consistant	  à	  définir	  et	  développer	  un	  ensemble	  d’outils	  et	  de	  services	  innovants	  



Page	  6/68	  

pour	  accompagner	  le	  grand	  public	  dans	  la	  conception	  lumineuse	  des	  projets	  d’extension	  
ou	  de	  rénovation	  de	  maison	  individuelle.	  A	  travers	  ces	  outils	  et	  services,	  il	  s’agit	  de	  pro-‐
mouvoir	  la	  qualité	  des	  ambiances	  et	  l’efficacité	  énergétique,	  en	  permettant	  aux	  maîtres	  
d’ouvrage	  de	   s’approprier	   pleinement	   leurs	   projets.	   Il	   n’est	   pas	   attendu	  que	   les	   outils	  
proposés	  apportent	  des	   solutions	  clés	  en	  mains,	  mais	  qu’ils	   soient	  au	  contraire	   le	  mo-‐
teur	  d’une	  réflexion	  pour	  engager	  la	  recherche	  d’un	  service	  adapté	  en	  matière	  de	  con-‐
ception.	   L’habitant	   doit	   ainsi	   être	   amené	   à	   se	   questionner	   sur	   des	   critères	   tels	   que	  
l’usage	  et	  la	  fréquentation	  des	  différentes	  pièces,	  la	  relation	  visuelle	  et	  thermique	  sou-‐
haitée	  avec	   l’extérieur,	   les	  qualités	   lumineuses	  attendue	  dans	  chaque	  partie	  de	   la	  mai-‐
son,	   etc.	   L’enjeu	   est	   d’inciter	   les	   particuliers	   à	   aller	   au-‐delà	   du	   caractère	   utilitaire	   de	  
leurs	  demandes	  en	  matière	  de	  flux	  lumineux	  pour	  y	  intégrer	  les	  questions	  liées	  à	  l’usage	  
de	  la	  maison	  et	  au	  plaisir	  de	  définir	  son	  «	  chez	  soi	  ».	  

Cet	  objectif	  est	  particulièrement	  approprié	  pour	  les	  projets	  d’extension	  de	  maisons	  indi-‐
viduelles	  en	  contexte	  urbain.	  La	  densification	  progressive	  des	  tissus	  urbains	  est	  en	  effet	  
un	  enjeu	  primordial	  de	  développement	  durable.	  De	  plus,	  les	  projets	  qui	  s’inscrivent	  dans	  
ce	  processus	  de	  densification	  sont	  aussi	  ceux	  qui	  offrent	  le	  plus	  de	  difficultés	  de	  concep-‐
tion,	  compte	  tenu	  des	  contraintes	  réglementaires	  urbaines	  souvent	  très	  fortes,	  des	  pro-‐
blèmes	  techniques	  liés	  à	  l’existant,	  de	  l’exiguïté	  des	  parcelles	  ou	  encore	  de	  la	  présence	  
de	  masques	  proches	  qui	  rendent	  l’accès	  à	  la	  lumière	  et	  au	  soleil	  plus	  difficile.	  

La	  présente	  étude	  représente	  un	  premier	  pas	  dans	  cette	  perspective.	  Nous	  avons	  centré	  
nos	  travaux	  sur	  deux	  ensembles	  de	  questions	  pour	  lesquels	  la	  littérature	  ne	  fournit	  pas	  
de	  réponses	  précises.	  Le	  premier	  concerne	   la	  place	  et	   le	  poids	  de	   la	  problématique	  du	  
rayonnement	   lumineux	  dans	   les	  projets	  d’extension	  de	  maisons	   individuelles.	   Il	   est	   en	  
effet	   important	  de	  comprendre	  à	  quel	  moment	  du	  processus	  cette	  question	  intervient,	  
par	  quels	  acteurs	  et	  avec	  quels	  moyens	  elle	  est	  abordée.	  Le	  second	  ensemble	  de	  ques-‐
tion	   concerne	   la	   compréhension	   que	   les	   particuliers	   ont	   du	   rayonnement	   lumineux	   à	  
travers	   leur	   projet	   d’extension.	   L’appropriation	   du	   rayonnement	   en	   relation	   avec	   les	  
paramètres	  de	  confort,	  d’usage	  et	  de	  maîtrise	  énergétique,	  passe	  en	  effet	  par	  une	  ap-‐
préhension	  claire	  des	  phénomènes	  en	  question	  et	  des	  résultats	  produits	  par	  les	  outils	  de	  
simulations	   lumineuses	   et	   solaires.	   Il	   s’agit	   ici	   d’évaluer	   la	   compréhension	  par	   le	   futur	  
usager	  de	  différents	  exemples	  d’analyses	  lumineuses	  produites	  sur	  un	  projet.	  

Pour	   répondre	   à	   ces	   questions,	   nous	   avons	   procédé	   à	   une	   étude	   expérimentale	   selon	  
deux	  modalités.	  D’une	  part,	  nous	  avons	  suivi	  un	  ensemble	  de	  projets	  en	  cours	  pour	  éva-‐
luer	  le	  poids	  de	  la	  question	  lumineuse	  dans	  des	  processus	  de	  conception	  réels.	  D’autre	  
part,	  nous	  avons	  conduit	  une	  enquête	  auprès	  de	  clients	  d’un	  magasin	  de	  bricolage	  sus-‐
ceptibles	  de	  conduire	  un	  projet	  de	  transformation	  de	  leur	  maison.	  L’objectif	  de	  ces	  en-‐
tretiens	   était	   d’étudier	   la	   compréhension	   d’analyses	   lumineuses	   préalablement	   pro-‐
duites	  sur	  la	  base	  d’un	  projet	  courant	  d’extension	  de	  maison.	  

Les	  chapitres	  qui	  suivent	  donnent	  les	  résultats	  de	  ces	  recherches.	  Nous	  développons	  en	  
premier	   lieu	   le	  contexte	  général,	   les	  objectifs	  et	   la	  méthodologie	  de	   la	  recherche	  (cha-‐
pitre	  2).	  Nous	  présentons	  ensuite	  les	  résultats	  des	  suivis	  de	  projets	  d’extensions	  de	  mai-‐
sons	  (chapitre	  3),	  et	  ceux	  des	  enquêtes	  auprès	  de	  clients	  du	  magasin	  de	  bricolage	  (cha-‐
pitre	  4).	  Nous	  terminons	  par	  une	  discussion	  sur	  les	  résultats	  obtenus	  et	  les	  perspectives	  
ouvertes	  par	  cette	  recherche	  (chapitre	  5).	  
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2. Contexte	  général,	  objectifs	  et	  méthodologie	  
de	  la	  recherche	  

2.1 Aspects	  et	  enjeux	  de	  la	  lumière	  naturelle	  dans	  les	  projets	  
d’extension	  de	  maisons	  individuelles	  

2.1.1 Vivre	  en	  maison	  individuelle	  pour	  maîtriser	  son	  environnement	  

On	  entend	   régulièrement	  que	   la	  maison	   individuelle	   reste	   la	   forme	  d’habitat	   préférée	  
des	  français.	  Une	  étude	  menée	  par	  le	  CREDOC	  en	  20081	  confirme	  en	  effet	  que	  83%	  des	  
personnes	  qui	  aspirent	  à	  la	  propriété	  souhaiteraient	  que	  ce	  soit	  pour	  une	  maison	  indivi-‐
duelle.	  La	  responsabilisation	  des	  citoyens	  face	  au	  questions	  posées	  par	  la	  consommation	  
des	   terres	   agricoles,	   le	   coût	   énergétique	   lié	   à	   la	   multiplication	   des	   déplacements,	   ou	  
encore	   les	   tentatives	   de	   proposition	   d’habitats	   individuels	   groupés,	   n’ont	   pour	   le	  mo-‐
ment	  que	  peu	  d’effets	  sur	  ces	  aspirations.	  

Une	  des	  raisons	  du	  choix	  de	  vivre	  en	  maison	  individuelle	  est	  la	  possibilité	  d’évolution	  de	  
l’habitat	  que	  ne	  peut	  pas	  offrir	  l’appartement	  ou	  l’habitat	  groupé.	  Le	  jardin	  tant	  appré-‐
cié	  attenant	  à	  la	  maison	  est	  perçu	  comme	  une	  réserve	  foncière	  pour	  éventuellement,	  au	  
moment	  opportun,	  adapter	  la	  surface	  de	  la	  maison	  à	  l’évolution	  de	  la	  famille.	  Si,	  en	  réa-‐
lité,	  peu	  de	  propriétaires	  vont	  réaliser	  les	  travaux	  envisagés,	  la	  liberté	  de	  pouvoir	  le	  faire	  
est	  un	  atout	  important	  de	  l’habitat	  individuel	  comme	  le	  souligne	  Philippe	  Dehan	  et	  Mar-‐
tine	  Duquesne	  (2005,	  p.	  49)	  :	  

«	  Avant	  d’être	  un	  bâtiment,	   la	  maison	  est	  une	  parcelle	   fermée	  par	  une	  clôture.	  
[…]	  C’est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  le	  statut	  de	  propriétaire	  est	  fortement	  lié	  au	  con-‐
cept	  de	  maison	  et	  son	  jardin	  qui	  sont	  en	  perpétuelle	  évolution.	  L’habitant	  a	  tou-‐
jours	  en	   tête	  un	  agrandissement,	  un	   réaménagement	  :	   extension,	   véranda,	   ter-‐
rasse,	  allée,	  parterre.	  Cette	  caractéristique	  est	   liée	  à	   l’essence	  de	   la	  maison	  qui	  
colle	  au	  Moi	  de	  ses	  habitants.	  Alors	  que	   l’habitant	  du	   logement	  collectif	  est	  un	  
nomade	  en	  sursis,	  toujours	  entre	  deux	  déménagements,	  l’habitant	  d’une	  maison	  
peut	  se	  fixer	  dans	  une	  maison	  qui	  vit	  au	  rythme	  des	  projets	  de	  ses	  habitants.	  Ce	  
potentiel	  de	  transformation	  explique	  son	  succès	  populaire.	  »	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1.	  Les	   références	  bibliographiques	  des	  ouvrages	  cités	  sont	  données	  en	   fin	  de	  rapport,	  p.	  59.	  La	  
bibliographie	  concernant	  la	  maison	  individuelle	  est	  très	  riche	  car	  ce	  domaine	  fait	  l’objet	  de	  nom-‐
breuses	   études	   beaucoup	   plus	   exhaustives	   et	   approfondies	   que	   celle-‐ci.	   Dans	   cette	   recherche,	  
nous	  n’avons	  pas	  souhaité	  reprendre	  tous	  ces	  éléments	  et	  nous	  nous	  sommes	  donc	  concentrés	  
sur	   les	  questions	  concernant	  directement	   la	  question	  de	   la	   lumière	  dans	   les	  projets	  de	  maisons	  
individuelles,	  qui	  fait	  l’objet	  d’un	  nombre	  plus	  réduit	  de	  travaux.	  
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Ceci	  est	  confirmé	  par	  une	  étude	  du	  CREDOC	  en	  2004	  :	  «	  La	  perception	  la	  plus	  répandue	  
de	  la	  maison	  individuelle	  est	  celle	  d’un	  espace	  à	  géométrie	  variable.	  Celle-‐ci	  devient	  alors	  
un	  lieu	  flexible	  qui	  s’adapte	  à	  la	  structure	  de	  la	  famille	  et	  à	  ses	  besoins.	  »	  

La	   maison	   individuelle	   répond	   également	   au	   besoin	   d’espace	   et	   de	   convivialité.	   Ainsi	  
91%	  des	  habitants	  de	  maisons	  individuelles	  enquêtés	  pensent	  avoir	  trouvé	  le	  logement	  
idéal.	  On	  remarque	  que	   la	  maison	   individuelle	  procure	   le	  sentiment	  à	  ses	  habitants	  de	  
contrôler	  leur	  environnement,	  ce	  qui	  est	  plus	  difficile	  dans	  les	  appartements	  où	  le	  con-‐
trôle	  du	  bruit	  fait	  l’objet	  de	  conflits	  récurrents	  entre	  les	  voisins	  aux	  rythmes	  de	  vie	  diffé-‐
rents.	  Par	  ailleurs,	  il	  faut	  également	  noter	  le	  surinvestissement	  affectif	  des	  français	  pour	  
leur	  habitat,	  qui	  se	  traduit	  par	  une	  forte	   implication	  dans	   l’aménagement	  du	   logement	  
et	  de	  son	  évolution,	  comme	  cela	  est	  confirmé	  dans	  le	  dossier	  de	  presse	  LEROY	  MERLIN	  /	  
CSA	  TMO	  de	  2001.	  

2.1.2 Agrandir	  sa	  maison	  pour	  adapter	  son	  habitat	  sans	  quitter	  ses	  voisins	  

L’extension	  de	   la	  maison	   individuelle	  permet	   de	   répondre	   au	  besoin	   d’évolution	  de	   la	  
famille	  et	  à	   l’envie	  de	  changement	  sans	  pour	  autant	  abandonner	  son	  quartier,	  ses	  voi-‐
sins	  et	  une	  situation	  dans	  la	  ville	  qui	  convient	  aux	  habitants.	  De	  plus,	  le	  nombre	  limité	  de	  
terrains	  et	  leur	  prix,	  la	  complexité	  administrative	  et	  l’attachement	  affectif	  au	  foyer	  sont	  
les	   éléments	   qui	   orientent	   les	   propriétaires	   vers	   une	   extension	   de	   leur	   habitat	   plutôt	  
qu’un	  changement,	  plus	  radical,	  d’adresse.	  Dans	  leur	  étude	  sur	  les	  petites	  annonces	  de	  
vente	  de	  maisons	  individuelles,	  Gabriel	  Rodriguez	  et	  Daniel	  Siret	  (2006)	  montrent	  que	  la	  
localisation	  arrive	  en	  tête	  des	  critères	  pour	   l’achat	  d’une	  maison	  au	  même	  niveau	  que	  
les	  surfaces	  et	  le	  nombre	  de	  chambres.	  L’étude	  du	  CREDOC	  citée	  plus	  haut	  atteste	  qu’un	  
propriétaire	   sur	   quatre	   souhaite	   que	   les	   démarches	   administratives	   dans	   le	   but	  
d’agrandir	   sa	  maison	   soient	   simplifiées.	   Le	  public	   concerné	  par	  un	   souhait	  d’extension	  
de	  maison	  se	  situe	  dans	   la	   tranche	  d’âges	  25-‐39	  ans,	  avec	  des	  enfants	  à	  charge	  et	  des	  
revenus	  qui	  commencent	  à	  être	  suffisants.	  

Nous	  retrouvons	  quatre	  grandes	  typologies	  d’extensions	  de	  maison	  individuelle	  qui	  sont	  
présentées	   dans	   le	   rapport	   de	   recherche	  MEAMI	   (Babron	   et	   al,	   2010)	  :	   extension	   sur	  
jardin,	   extension	  mitoyenne,	   surélévation	   et	   aménagements	   de	   combles.	   La	   figure	   ci-‐
après	   représente	   la	   répartition	  par	   typologies	  d’extensions	  selon	   le	  corpus	  étudié	   (147	  
dépôts	  de	  permis	  de	  construire).	  

	  

 Répartition	  des	  différents	  types	  d’extension	  de	  maisons	  individuelles	  Figure	  1.
(Source	  :	  Babron	  et	  al.	  2010)	  
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Les	   extensions	   sur	   jardin	   sont	   les	   plus	   courantes.	   Parmi	   celles-‐ci,	   Jacques	   Repiquet	  
(2007)	  distingue	  différentes	  catégories	  de	  ce	  type	  d’extensions	  :	  extension	  à	  l’arrière	  de	  
la	   maison	   (cas	   1	   du	   schéma	   ci-‐dessous),	   extension	   latérale	   dans	   le	   prolongement	   de	  
l’existant	  (cas	  2),	  extension	  sur	  l’avant	  de	  l’habitat	  existant	  (cas	  3)	  et	  extension	  latérale	  
étendue	  (cas	  4).	  Chacune	  de	  ces	  extensions	  horizontales	  modifie	  le	  rapport	  de	  l’existant	  
au	  jardin,	  à	  la	  rue	  et/ou	  aux	  limites	  latérales	  de	  la	  parcelle.	  	  

	  

 Implantations	  d’extensions	  de	  maisons	  par	  rapport	  à	  la	  parcelle	  (Source	  :	  Figure	  2.
Repiquet	  2007)	  

2.1.3 Choisir	  un	  professionnel	  pour	  l’extension	  de	  sa	  maison	  individuelle	  

Il	  est	  courant	  d’entendre	  que	  les	  architectes	  ont	  délaissé	  le	  marché	  de	  la	  maison	  indivi-‐
duelle	  jugé	  comme	  peu	  rentable	  à	  cause	  de	  petits	  montants	  de	  travaux	  et	  d’une	  maîtrise	  
d’ouvrage	  exigeante.	  Il	  est	  moins	  courant	  de	  donner	  la	  parole	  aux	  habitants	  concernant	  
leur	  point	  de	  vue	  sur	  les	  maisons	  d’architectes.	  Comme	  on	  l’a	  vu,	  l’un	  des	  intérêts	  de	  la	  
maison	   individuelle	   pour	   le	   particulier	   est	   la	   liberté	   de	   faire	   évoluer	   son	   habitat.	   Or,	  
d’après	  Philippe	  Dehan	  et	  Martine	  Duquesne	  (2005),	  les	  maisons	  d’architectes	  sont	  con-‐
sidérées	  comme	  étant	  trop	  figées	  et	  ne	  permettent	  pas	   l’évolution	  que	  permettent	   les	  
maisons	  de	  constructeurs.	  A	  l’heure	  actuelle,	  cette	  remarque	  peut	  être	  modérée	  dans	  le	  
sens	  où	  les	  architectes	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  appelés	  pour	  des	  projets	  très	  contraints	  dont	  
les	  propriétaires	  ont	  peu	  de	  moyens.	  Ainsi,	  la	  maison	  est	  livrée	  non	  finie	  avec	  des	  possi-‐
bilités	  d’extensions	  qui	  s’adaptent	  à	  l’évolution	  du	  budget	  de	  ses	  habitants.	  Ces	  projets	  
urbains	  aux	  fortes	  contraintes	  dues	  à	  leur	  emplacement	  représentent	  un	  travail	  de	  niche	  
pour	  les	  architectes.	  Dans	  l’article	  Maisons	  singulières	  (2003),	  Anne	  Debarre	  revient	  sur	  
l’intérêt	  pour	   l’architecte	  de	   travailler	   sur	  un	  projet	  de	  maison	   individuelle	  qui	  permet	  
une	  relation	  privilégiée	  avec	   le	  maître	  d’ouvrage,	  futur	  utilisateur,	  avec	  qui	  une	  discus-‐
sion	   se	   crée	   pour	   définir	   en	   commun	   le	   programme.	   Parfois,	   comme	   nous	   le	   verrons	  
dans	  la	  seconde	  partie	  de	  ce	  rapport,	  les	  clients	  viennent	  consulter	  un	  architecte	  avec	  un	  
plan	  dessiné	  par	   eux-‐mêmes	  qui	   n’est	   pas	   repris	   par	   l’architecte	  mais	   sert	   de	  base	  de	  
discussion	  pour	   formuler	   les	  demandes	  du	   client	   en	   fonction	  de	   ses	  besoins	   et	   de	   ses	  
envies.	   Jacques	  Repiquet	  (2007)	   insiste	  plus	  particulièrement	  sur	   l’extension	  de	   la	  mai-‐
son	   individuelle	   qui	   représente,	   selon	   lui,	  «	  un	   des	   lieux	   privilégiés	   de	   rencontre	   entre	  
architectes	  et	  particuliers	  ».	  

Pour	   concevoir	   leurs	   projets,	   les	   habitants	   peuvent	   également	   faire	   appel	   aux	   entre-‐
prises	  générales	  dont	   l’activité	  principale	  est	   l’extension	  de	  maison	   individuelle,	  depuis	  
la	  conception	   jusqu’à	   la	   réception.	  Certaines	  entreprises	  comme	  MACOBOIS,	  que	  nous	  
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présentons	  plus	  loin	  dans	  ce	  rapport,	  s’est	  spécialisée	  dans	  l’extension	  en	  structure	  bois	  
qui	  présente	  l’avantage	  d’un	  chantier	  propre	  et	  rapide,	  les	  extensions	  étant	  souvent	  des	  
projets	   à	   fortes	   contraintes,	   car	   difficiles	   d’accès	   et	   devant	   souvent	   être	   gérés	   avec	   la	  
présence	  des	  occupants	  dans	  la	  partie	  existante.	  Xavier	  Lebot,	  directeur	  de	  MACOBOIS,	  
nous	  avait	  en	  effet	   confirmé	   l’exigence	  de	  ce	   type	  de	  petits	   chantiers	  dont	   la	  maitrise	  
d’ouvrage	  vit	  sur	  place	  et	  reste	  attentive	  à	  la	  progression	  des	  travaux.	  Ceci	  conduit	  à	  la	  
nécessité	   d’un	   accompagnement	   des	   habitants	   pour	   leur	   expliquer	   de	  manière	   didac-‐
tique	  toutes	  les	  phases	  du	  chantier	  et	  apaiser	  ainsi	  leurs	  angoisses.	  Certaines	  entreprises	  
se	   sont	   spécialisées	   dans	   la	   surélévation	   qui	   demande	   des	   compétences	   particulières	  
souvent	  détenues	  par	  des	  charpentiers	  qui	  regroupent	  les	  différents	  corps	  d’état.	  

2.1.4 Adapter	  son	  projet	  aux	  multiples	  contraintes	  imposées	  sur	  l’extension	  

Eric	  Babron	  et	  al.	  (2010)	  proposent	  une	  analyse	  typologique	  des	  projets	  de	  transforma-‐
tions	  de	  maison	  individuelle	  en	  étudiant	  les	  permis	  de	  construire	  déposés	  en	  mairie	  de	  
Nantes	  (114	  dossiers),	  Montpellier	  (17	  dossiers)	  et	  Arnouville	  (16	  dossiers)	  entre	  2002	  et	  
2008.	  Il	  apparaît	  clairement	  que	  les	  contraintes	  liées	  au	  site	  sont	  les	  plus	  déterminantes.	  
Elles	  induisent	  la	  géométrie	  et	  l’implantation	  de	  l’extension	  en	  fonction	  de	  la	  configura-‐
tion	  de	  la	  parcelle	  et	  de	  la	  position	  de	  l’habitat	  existant	  sur	  celle-‐ci.	  Par	  ailleurs,	  les	  con-‐
traintes	  liées	  à	  la	  réglementation	  d’urbanisme	  limitent	  également	  les	  possibilités.	  Enfin,	  
la	   capacité	   d’extension	   de	   l’existant	   est	   évaluée	   avant	   toute	   extension	   sur	   jardin.	   En	  
effet,	  si	  les	  combles,	  par	  exemple,	  ont	  la	  possibilité	  d’être	  aménagés	  ou	  la	  maison	  suré-‐
levée,	  c’est	  souvent	  une	  solution	  préférée	  car	  moins	  soumise	  à	  contrainte	  que	   la	  créa-‐
tion	  d’une	  nouvelle	  emprise	  au	  sol.	  Par	  ailleurs,	  nous	  notons	  que	  les	  contraintes	  finan-‐
cières	  sont	  évidentes	  mais	  elles	  restent	  difficiles	  à	  évaluer	  d’après	   la	  seule	  analyse	  des	  
permis	  de	  construire.	  	  

De	  plus,	  Eric	  Babron	  indique	  qu’au-‐delà	  de	  4,50m	  de	  profondeur	  de	  l’extension,	  la	  ques-‐
tion	  se	  pose	  de	   l’éclairage	  de	   l’existant,	  or	  82%	  des	  extensions	   rencontrées	  dans	  cette	  
étude	  en	  contexte	  urbain	  dense	  ont	  une	  profondeur	  supérieur	  à	  7m.	  De	  plus,	  l’extension	  
de	  maison	  individuelle	  la	  plus	  courante	  est	  une	  extension	  sur	  jardin	  de	  forme	  rectangu-‐
laire	  qui	  augmente	   la	  profondeur	  de	   l’habitation	  sans	  prendre	  en	  compte	   l’orientation	  
ou	   les	  paramètres	   lumineux	  puisque	  ce	  sont	  avant	  tout	   les	  contraintes	  réglementaires,	  
le	  terrain	  disponible	  et	  l’implantation	  de	  l’existant	  qui	  vont	  être	  les	  premiers	  critères	  pris	  
en	  considération.	   Les	  auteurs	   soulignent	  que	  seulement	  20%	  des	  permis	  de	  construire	  
du	  corpus	  étudié	  proposent	  un	  apport	   lumineux	  naturel	  complémentaire	  pour	   le	  cœur	  
de	  la	  maison	  qui	  se	  trouve	  épaissi	  par	  l’ajout	  du	  volume	  supplémentaire	  sur	  jardin,	  alors	  
que	  29%	  des	  800	  personnes	  interrogées	  par	  le	  CREDOC	  citent	  l’orientation	  et	  la	  lumino-‐
sité	  des	  pièces	  comme	  un	  critère	  décisif	  pour	   l’achat	  d’une	  maison.	  François	  Bellanger	  
(2000)	  revient	  sur	  les	  critères	  de	  choix	  pour	  les	  habitants	  en	  précisant	  que	  les	  personnes	  
aspirent	   à	   une	   maison	   «	  claire,	   lumineuse	   et	   près	   de	   la	   nature,	   qui	   serait	   également	  
calme	   et	   chaleureuse	  ».	   L’ouverture	   est	   ainsi	   appréhendée	   autant	   pour	   ce	   qu’elle	   ap-‐
porte	  en	   terme	  de	   lumière,	  mais	  aussi	  en	   tant	  que	  vue	  et	  pour	  accès	  qu’elle	  offre	   sur	  
l’extérieur	   et	   plus	   particulièrement	   le	   jardin,	   comme	   le	   confirme	   Phyllis	   Richardson	  
(2008,	  p.	  214)	  :	  

«	  Bien	  que	  les	  fonctions	  d’une	  fenêtre	  soient	  la	  transparence,	  l’apport	  de	  lumière	  
et	  d’air,	   leur	   forme	  et	   leur	  position	  en	  disent	   long	  sur	  une	  maison.	  Si	   la	  plupart	  
des	  gens	  vivent	  dans	  des	  maisons	  aux	  fenêtres	  régulières,	  au	  style	  déterminé	  par	  
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l’époque	  de	  la	  construction,	  une	  extension	  permet	  de	  repenser	   leur	  distribution.	  
L’intimité	   est	   essentielle	   et	   la	   fenêtre	   doit	   la	   préserver.	   D’où	   le	   défi	   qu’il	   y	   a	   à	  
mettre	  en	  œuvre	  de	  vastes	  surfaces	  vitrées	  qui	  empêchent	  les	  regards	  indiscrets	  
tout	  en	  laissant	  entrer	  un	  maximum	  de	  lumière.	  »	  

Dans	  les	  deux	  ouvrages	  consacrés	  aux	  concours	  EUROPAN	  de	  1987	  et	  1989	  portant	  sur	  
un	   programme	  d’habitat,	  Monique	   Eleb	   commente	   les	   propositions	   des	   participants	   à	  
propos	   de	   la	   lumière	   naturelle.	   Elle	   porte	   l’attention	   du	   lecteur	   sur	   la	   complexité	   du	  
système	  d’ouverture	   qui	   n’est	   pas	   seulement	   un	   vide	   dans	   un	   élément	   plein,	  mais	   un	  
système	  qui	  permet	  de	  filtrer	  la	  lumière	  pour	  lui	  en	  donner	  des	  caractéristiques	  parfois	  
très	  appréciées	  (Eleb	  et	  al.	  1988,	  p.149)	  :	  

«	  Les	   plaisirs	   des	   yeux,	   ce	   sont	   tous	   ces	   jeux	   de	   lumière,	   l’ombre	   des	   volets	   un	  
après	  midi	  d’été,	  ou	  le	  pâle	  hiver	  qui	  traverse	  à	  peine	  les	  voilages,	  mais	  ce	  sont	  
aussi	  ceux	  que	  nous	  offre	  l’environnement	  lui-‐même	  :	  les	  vues,	  les	  cadrages	  que	  
quotidiennement	  l’on	  rencontre	  en	  levant	  le	  nez	  de	  son	  journal,	  ou	  en	  parcourant	  
l’appartement	  ».	  

De	  plus,	  l’auteur	  analyse,	  pour	  EUROPAN	  France	  1989,	  que	  la	  lumière	  est	  utilisée	  par	  les	  
candidats	   pour	   créer	   des	   sous	   espaces	   dans	   les	   pièces	   communes	   et	   ainsi	   permettre	  
différents	   usages	  :	   manger,	   regarder	   la	   télévision,	   lire,	   circuler…	   et	   même	   au-‐delà	   en	  
créant	   divers	   degrés	   d’intimité	   dans	   une	  même	   pièce.	   Ces	   variations	   de	   lumière	   sont	  
rendues	  possibles	  par	  des	  dispositifs	  que	  les	  habitants	  manipulent	  eux-‐mêmes	  en	  fonc-‐
tion	  de	   leurs	  souhaits	  et	  besoins	  (protection	  contre	   le	  froid	  ou	   la	  chaleur,	  préservation	  
de	  l’intimité	  ou	  sentiment	  de	  sécurité,	  etc.).	  

Enfin,	  Bruno	  Peuportier	  insiste	  sur	  le	  rôle	  psychologique	  de	  la	  lumière	  sur	  l’homme.	  En	  
effet,	   selon	   lui,	   un	  projet	  doit	  dépasser	   le	   simple	  besoin	  d’éclairage	  pour	  aller	   au-‐delà	  
(Peuportier	  2003,	  p.	  155)	  :	  

«	  La	   lumière	  a	  un	  rôle	  psychologique	  très	   important.	  En	  particulier,	  elle	   joue	  un	  
rôle	  majeur	  dans	  la	  perception	  de	  l’espace	  (impression	  de	  clarté,	  espace,	  intimi-‐
té…)	  ainsi	  que	  sur	  l’humeur.	  La	  lumière	  naturelle	  apporte	  un	  spectre	  complet	  de	  
lumière	   visible	   et	   invisible.	   Elle	   stimule	   ainsi	   de	   nombreux	   mécanismes	   biolo-‐
giques	  importants,	  et	  permet	  un	  rendu	  des	  couleurs	  inégalable.	  La	  lumière	  natu-‐
relle	  a	  de	  plus	  une	  efficacité	  énergétique	  exceptionnelle.	  »	  

2.1.5 Maîtriser	  l’énergie	  de	  l’habitat	  

Dans	  l’article	  «	  Pour	  une	  intelligence	  énergétique	  :	  ou	  comment	  se	  libérer	  de	  l’emprise	  de	  
la	  technique	  sur	  les	  usages	  du	  logement	  »,	  Hélène	  Subrémon	  (2012)	  part	  de	  l’hypothèse,	  
comme	  nous	   l’avons	  émis	  au	  début	  de	   cette	  étude,	  que	   s’opposent	  «	  les	  prescriptions	  
normatives	  répondant	  à	  des	  logiques	  techniques,	  issues	  de	  la	  pensée	  de	  l’ingénieur	  et	  de	  
la	   pensée	   rationaliste	  »	   et	   les	  «	  savoirs	   habitants	   héritiers	   de	   transmissions	   sociales	   et	  
culturelles	  ».	  A	  travers	  les	  études	  qu’elle	  a	  menées,	  elle	  a	  pu	  observer	  que	  les	  habitants	  
comblent	   alors	   les	   failles	   laissées	  par	   les	   systèmes	  de	  plus	  en	  plus	   techniques	  de	   con-‐
trôle	  de	  l’énergie,	  et	  nous	  ajouterons	  par	  là-‐même	  de	  contrôle	  des	  ambiances,	  par	  leurs	  
habitudes	   et	   comportements	   d’habitant	   qui	   sont	   l’expression	  d’une	   culture.	  Ainsi,	  Hé-‐
lène	  Subrémon	  reconnaît	  «	  l’intelligence	  énergétique	  »	  des	  habitants	  née	  d’un	  compro-‐
mis	  entre	   leurs	  propres	  modes	  d’habiter	  dans	  un	  espace	  qui	   est	   le	   leur,	   et	   les	   recom-‐
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mandations	  et	  normes	  qui	   imposent	  par	  exemple,	  un	  chauffage	  à	  19°C.	  Selon	   l’auteur,	  
les	  habitants	  s’adaptent	  aux	  conditions	  de	   leur	   logement	  et	  aux	   limites	  du	  système	  de	  
chauffage	  :	  

«	  Pour	  se	  préserver	  et	  garder	  la	  chaleur	  intérieure,	  des	  aménagements	  sont	  réa-‐
lisés	  et	  participent	  à	  la	  construction	  du	  climat	  intérieur	  :	  en	  hiver,	  notamment,	  on	  
privilégie	  l’installation	  à	  plusieurs	  dans	  une	  même	  pièce,	  on	  s’habille	  davantage,	  
on	  se	  couvre	  le	  corps	  et	  calfeutre	  la	  maison	  et	  ses	  ouvertures	  (portes,	  volets,	  ri-‐
deaux	  aux	  fenêtres),	  et	  enfin	  on	  privilégie	  les	  plats	  et	  les	  boissons	  chaudes	  ».	  

Ainsi,	   la	  maîtrise	  de	   l’énergie	  dans	   l’habitat	  ne	  se	   fait	  pas	  seulement	  par	  des	  systèmes	  
techniques	  mais	  passent	  par	  des	  comportements	  des	  habitants	  adaptés	  au	  climat.	  	  

D’autre	  part,	  une	  étude	  réalisée	  par	  le	  CREDOC	  en	  2000	  sur	  demande	  de	  la	  FNAIM	  pour	  
connaitre	   les	  attentes	  des	   français	  en	  termes	  de	  qualité	  environnementale	  et	  sanitaire	  
de	  leurs	  logements,	  révèle	  qu’un	  tiers	  des	  800	  personnes	  interrogées	  met	  l’accent	  sur	  le	  
confort	   thermique	  du	   logement	  et	  demande	  à	  ce	  que	   l’isolation	  soit	  garantie	   lors	  d’un	  
achat	  immobilier.	  Seulement	  15%	  des	  personnes	  interrogées	  s’inquiètent	  également	  des	  
performances	  d’isolation	  des	  fenêtres.	  L’étude	  révèle	  par	  ailleurs	  que	  ce	  sont	  davantage	  
les	   préoccupations	   avec	   effets	   immédiats	   qui	   sont	   privilégiées	   comme	   les	   économies	  
d’énergie	  apparentes	  sur	  les	  factures	  de	  chauffage	  plutôt	  que	  les	  préoccupations	  à	  long	  
terme	  comme	  les	  dangers	  sanitaires	  des	  matériaux	  utilisés.	  De	  plus,	  63%	  des	  personnes	  
enquêtées	  se	  disent	  prêtes	  à	  procéder	  à	  des	  travaux	  dans	  leurs	  logements	  pour	  réaliser	  
des	  économies	  d’énergie	  qui	  se	  manifesteraient	  dans	  leur	  budget	  (CREDOC	  2004).	  

2.1.6 Faire	  entrer	  la	  lumière	  naturelle	  chez	  soi	  

Selon	  Jacques	  Repiquet	  cité	  plus	  haut	  (2007),	  la	  lumière	  est	  un	  des	  enjeux	  de	  l’extension	  
de	   la	  maison	   individuelle,	   surtout	   dans	   le	   cas	   d’une	   extension	   horizontale	   puisqu’elle	  
épaissit	   l’habitat	  existant.	   La	   recherche	  de	  clarté	  et	  d’un	   lien	  avec	   l’extérieur	  explique,	  
d’après	  Jacques	  Repiquet,	  l’engouement	  pour	  les	  vérandas	  dans	  le	  cas	  d’extensions	  sur	  
jardin,	  qui	  ont	  pour	  conséquence	  le	  déplacement	  du	  séjour	  vers	  la	  lumière.	  

Phyllis	  Richardson	  le	  confirme	  dans	  son	  ouvrage	  Maisons	  +,	  40	  idées	  d’extensions	  où	  elle	  
note	  que	  «	  sans	  cesse	  la	  lumière,	  encore	  la	  lumière,	  revient	  dans	  les	  demandes	  des	  pro-‐
priétaires	   des	   extensions	  »	   (2008,	   p.	  18).	   Les	   demandes	   s’appuient	   le	   plus	   souvent	   sur	  
une	  expression	  d’un	  besoin	  de	   lumière	  qui	  se	   traduit	  par	  des	  espaces	  ouverts,	  un	  cloi-‐
sonnement	  minimal	  :	  

«	  Bien	  souvent,	   lorsqu’on	  construit	  un	  espace	  plus	   important,	   la	  tendance	  natu-‐
relle	  est	  de	  faire	  tomber	  les	  cloisons	  intérieures,	  permettant	  ainsi	  à	  la	  lumière	  de	  
se	  répandre	  de	  façon	  que,	  même	  si	  la	  vieille	  maison	  n’est	  pas	  profondément	  mo-‐
difiée,	  elle	  s’imprègne	  d’un	  nouveau	  sentiment	  d’ouverture	  et	  de	  lumière.	  Le	  dé-‐
sir	  de	  faire	  entrer	  davantage	  de	  lumière	  à	  l’intérieur	  est	  l’une	  des	  principales	  rai-‐
sons	  qui	  incitent	  le	  propriétaire	  à	  ajouter	  quelque	  chose	  de	  contemporain	  ou	  de	  
plus	   moderne	   au	   bâtiment	   d’origine.	   […]	   Bien	   entendu,	   il	   faut	   s’attacher	   à	  
quelques	   problèmes	   pratiques	  :	   comment	   s’assurer	   que	   la	   “boite	   à	   lumière“	   se	  
raccorde	  bien	  à	   la	  maison	  existante	  ;	   comment	  ne	  pas	  vous	  priver,	  vous	  ou	  vos	  
voisins,	  d’intimité	  ;	  comment	  contourner	  les	  règlements	  de	  plus	  en	  plus	  rigoureux	  
de	  la	  construction	  de	  la	  ville.	  »	  
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Si,	  comme	  nous	  l’avons	  vu,	  la	  localisation	  de	  l’habitat	  est	  un	  facteur	  déterminant	  dans	  le	  
choix	  d’installation	  du	  foyer,	  les	  ambiances	  ne	  sont	  pas	  en	  reste.	  Daniel	  Siret	  et	  Gabriel	  
Rodriguez	  (2006)	  montrent	  qu’il	  existe	  une	  relation	  entre	  le	  fait	  de	  mentionner	  une	  qua-‐
lité	  d’ambiance	  et	  le	  prix	  de	  vente	  affiché	  dans	  l’annonce	  de	  vente	  d’une	  maison.	  Ainsi,	  
les	  annonces	  présentant	  des	  qualités	  relatives	  à	  la	  vue	  ou	  à	  un	  autre	  facteur	  d’ambiance	  
affichent	  un	  prix	  supérieur	  de	  10%,	  qui	  peut	  s’élever	  jusqu’à	  plus	  de	  15%	  pour	  les	  quali-‐
tés	  relatives	  à	  la	  lumière	  naturelle	  ou	  à	  l’exposition.	  

Gabriel	   Rodriguez	   (2004)	  met	   en	   avant	   le	   fait	   que	   les	   ambiances	   lumineuses	   peuvent	  
prendre	  forme	  de	  différentes	  manières	  dans	  les	  petites	  annonces.	  On	  peut	  distinguer	  la	  
catégorie	   relative	   à	   l’éclairage	   naturel	   qui	   apparaît	   sous	   les	   termes	   comme	   «	  exposi-‐
tion	  »,	  «	  ensoleillement	  »,	  «	  luminosité	  »	  et	  «	  clarté	  ».	  Les	  expositions	  sud	  et	  sud-‐ouest	  
sont	  privilégiées	  pour	   le	   jardin	  et	   le	  séjour	   tandis	  que	   les	  qualités	  d’ensoleillement,	  de	  
luminosité	  et	  de	   clarté	   concernent	   la	  maison.	  Quant	  au	  confort,	   il	   concerne	   surtout	   le	  
dispositif	  de	  chauffage	  et	   le	  calme	  est	  abordé	  à	  travers	   l’absence	  de	  nuisances	  surtout	  
sonores	  mais	  aussi	  l’intimité	  du	  jardin	  essentiellement	  par	  rapport	  au	  voisinage.	  

On	  peut	  aussi	  remarquer	  que	  le	  traitement	  de	  la	  lumière	  naturelle	  est	  l’un	  des	  éléments	  
permettant	  de	  différencier,	  aux	  yeux	  du	  grand	  public,	   les	  projets	  d’architectes	  et	   ceux	  
des	  promoteurs.	  Dans	   l’article	   “Daylight	   at	   home:	  differences	  between	  developers	   and	  
architectural	   competition	   houses“	   (2006),	   Daniel	   Siret	   et	  Gabriel	   Rodriguez	   comparent	  
des	  projets	  de	  logements	  d’architectes	  et	  de	  promoteurs	  au	  niveau	  de	  leurs	  ambiances	  
lumineuses.	  Si,	  dans	   les	  deux	  cas,	   les	  maisons	  sont	   jugées	  très	  satisfaisantes	  au	  niveau	  
de	   leur	   éclairage	   naturel,	   les	   ouvertures	   dans	   les	   projets	   de	   promoteurs	   sont	   plus	   ré-‐
duites	  mais	  avec	  des	  orientations	  différentes	  qui	  permettent	  de	  suivre	  la	  course	  du	  soleil	  
et	   d’offrir	   une	   certaine	   dynamique	   lumineuse.	   Les	   architectes	   proposent	   au	   contraire	  
des	  ouvertures	  souvent	  plus	  grandes,	  mono	  orientées,	  avec	  des	  contrastes	  plus	  forts	  et	  
des	  espaces	  aux	  qualités	  lumineuses	  contrastées.	  

Les	  résultats	  de	  l’étude	  menée	  par	  LEROY	  MERLIN	  et	  CSA	  TMO	  en	  janvier	  2001	  appuient	  
le	  fait	  que	  la	  lumière	  est	  un	  des	  éléments	  les	  plus	  importants	  qui	  fait	  apprécier	  le	  loge-‐
ment	  pour	  34%	  des	  personnes	  interrogées,	  juste	  après	  les	  bonnes	  relations	  avec	  le	  voi-‐
sinage	  à	  41%.	  Monique	  Eleb	  nous	  fournit	  une	  explication	  :	  «	  Aujourd’hui,	   la	  plupart	  des	  
français	  vivent	  dans	  des	   lieux	  confortables	  matériellement	  et	  c’est	   le	  confort	  affectif	  ou	  
moral	  procuré	  et	  l’ambiance	  créée	  qui	  sont	  mis	  en	  avant	  ».	  Ainsi,	  la	  lumière,	  comme	  les	  
autres	  paramètres	  d’ambiances	  qui	  participent	  à	  la	  caractérisation	  des	  espaces	  et	  à	  leur	  
qualité	  est	  un	  des	  facteurs	  qui	  devient	  prédominant.	  Dans	  la	  même	  étude,	  il	  ressort	  que	  
le	  séjour,	  en	  tant	  que	  pièce	  de	  réception,	  est	  apprécié	  lorsqu’il	  est	  sécurisant,	  bien	  isolé,	  
pratique	  et	  surtout	  clair.	  

L’analyse	   des	   permis	   de	   construire	   réalisée	   dans	   le	   rapport	   de	   recherche	  MEAMI	   cité	  
plus	  haut	   (Babron	  et	  al.	  2010),	  met	  à	   jour	  également	  une	  proportion	  d’ouvertures	   lar-‐
gement	   supérieure	   à	   l’existant.	   Ainsi,	   les	   ouvertures	   dans	   les	   extensions	   représentent	  
41%	  de	  la	  façade	  tandis	  qu’elles	  ne	  sont	  que	  de	  17%	  dans	  l’ancien.	  On	  en	  déduit	  que	  les	  
ambiances	   lumineuses	   entre	   l’existant	   et	   l’ancien	   sont	   réellement	  différentes.	  Au-‐delà	  
des	  différences	  de	  modes	  constructifs,	  de	  matériaux	  employés,	  de	  l’époque	  de	  construc-‐
tion,	   la	   lumière	  est	  un	   facteur	  distinctif	  entre	   la	  maison	  d’origine	  et	   son	  extension	  qui	  
doit	  se	  traduire	  également	  dans	  les	  usages.	  
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2.1.7 Anticiper	  l’éclairage	  naturel	  dans	  les	  projets	  d’extensions	  de	  maisons	  
individuelles	  

Il	  existe	  un	  grand	  nombre	  d’outils	  de	  simulation	  numérique	  de	  la	  lumière	  naturelle	  dans	  
les	  projets	  de	  construction.	  Nous	  en	  proposons	  un	  panorama	  en	  annexe	  du	  présent	  rap-‐
port.	  Cette	  liste	  non	  exhaustive	  présente	  les	  outils	   les	  plus	  utilisés	  ou	  ceux	  qu’il	  nous	  a	  
paru	  intéressant	  de	  faire	  figurer	  en	  fonction	  de	  l’avantage	  qu’ils	  peuvent	  présenter	  pour	  
un	   concepteur.	   Pour	   cela,	   nous	   nous	   sommes	   appuyés	   sur	   une	   bibliographie	   des	   dix	  
dernières	  années	  sachant	  que	  les	  logiciels	  sont	  régulièrement	  mis	  à	  jour	  et	  de	  nouvelles	  
versions	  éditées.	  

Parmi	  les	  outils	  numériques	  liés	  à	  la	  lumière	  naturelle,	  on	  distingue	  en	  général	  les	  outils	  
d’analyse	   lumineuse	  des	  outils	  de	  représentation	  de	   l’éclairage.	  Les	  outils	  d’analyse	   lu-‐
mineuse	  ont	  pour	  mission	  d’apporter	  des	   informations	  objectives	  pour	  procéder	  à	  des	  
choix	  concernant	  la	  distribution	  de	  la	  lumière	  dans	  le	  bâtiment	  modélisé.	  Ils	  sont	  fondés	  
sur	  des	  modèles	  physiques	  validés.	  Leur	  objectif	  n’est	  pas	  la	  création	  d’une	  image	  repré-‐
sentative	  mais	  la	  production	  d’une	  information	  utile	  dans	  un	  processus	  de	  décision.	  Au	  
contraire,	  les	  outils	  de	  représentation	  de	  l’éclairage	  produisent	  des	  images	  réalistes,	  qui	  
peuvent	  ne	  pas	  prendre	  en	  compte	  tous	  les	  phénomènes	  physiques	  en	  jeu,	  comme	  par	  
exemple	   l’effet	   des	   matériaux	   ou	   la	   diffusion	   de	   la	   lumière	   par	   la	   voute	   céleste.	   Les	  
images	   produites	   par	   ces	   outils	   ont	   une	   apparence	   réaliste	  mais	   elles	   ne	  donnent	   pas	  
nécessairement	  d’indications	  fiables	  sur	   l’éclairage	  réel	  de	   l’espace	  étudié.	  Toutefois,	   il	  
faut	  reconnaître	  que	   les	   frontières	  entre	  ces	  catégories	  deviennent	  floues.	   Il	  existe	  dé-‐
sormais	  des	  outils	  de	  représentation	  utilisant	  toutes	  les	  ressources	  de	  la	  simulation	  phy-‐
sique	  pour	  offrir	  des	  images	  d’éclairage	  à	  la	  fois	  réalistes	  et	  fiables.	  

L’utilisation	  de	  ces	  logiciels	  est	  conditionnée	  par	  le	  niveau	  de	  formation	  de	  l’utilisateur,	  
ne	  serait-‐ce	  que	  son	  habileté	  à	  manier	   les	  outils	  numériques	  en	  général,	  mais	  aussi	   sa	  
connaissance	  des	  phénomènes	  physiques	  simulés.	  Le	  temps	  nécessaire	  pour	  la	  mise	  en	  
œuvre	  des	  ces	  outils	  (modélisation	  3D	  de	  la	  construction,	  détail	  des	  matériaux	  et	  condi-‐
tions	  physiques,	  simulation	  et	   interprétation)	  est	  également	  un	  frein	  à	   leur	  développe-‐
ment	  dans	  les	  projets	  modestes.	  De	  manière	  générale,	  ces	  outils	  sont	  aujourd’hui	  utili-‐
sés	  par	  des	  architectes	  ou	  bureaux	  d’études	  spécialisés	  pour	  des	  projets	  d’une	  certaine	  
importance	  économique,	  ou	  dans	  lesquels	  des	  problématiques	  lumineuses	  précises	  sont	  
posées.	   Ils	   peuvent	   également	   être	  mis	   en	  œuvre	   à	   des	   fins	   de	   communication,	   pour	  
produire	  des	  images	  séduisantes,	  a	  posteriori	  de	  la	  conception	  du	  bâtiment	  elle-‐même.	  

Ces	  outils	  sont	  généralement	  inconnus	  du	  grand	  public	  et	  des	  constructeurs	  qui	  assurent	  
la	  maîtrise	  d’œuvre	  des	  projets	  de	  maisons	  individuelles.	  Il	  existe	  en	  revanche	  un	  certain	  
nombre	   d’outils	   de	   modélisation	   3D	   permettant	   à	   tout	   un	   chacun	   de	   représenter	   sa	  
future	  maison,	   avec	   ses	  meubles,	   ses	   décorations	  murales,	   etc.	   En	   2005,	   André	   Del	   a	  
publié	   les	   résultats	   d’une	   recherche	   sur	   l’utilisation	   de	   ce	   type	   de	   logiciels.	   Il	   souligne	  
que	  les	  ventes	  de	  logiciels	  grand	  public	  de	  conception	  et	  de	  représentation	  de	  maisons	  
individuelles	  sont	  aussi	  importantes	  que	  le	  nombre	  de	  maisons	  construites	  en	  France	  sur	  
une	  année,	  c’est-‐à-‐dire	  entre	  180	  000	  et	  200	  000.	  Suite	  à	  une	  enquête,	  André	  Del	  révèle	  
que	  30%	  des	  acheteurs	  de	  ces	  logiciels	  ont	  un	  projet	  d’aménagement	  ou	  d’extension	  de	  
leur	  maison.	  Dans	  certains	   logiciels	  de	  cette	  catégorie,	   la	   lumière	  peut	  être	  éventuelle-‐
ment	   représentée	  pour	  produire	  des	   images	  de	   rendu	  une	   fois	   la	  conception	   finalisée.	  
L’utilisateur	   peut	   choisir	   la	   localisation	   de	   la	  maison	  modélisée	   ainsi	   que	   l’heure	   et	   la	  
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date	   souhaitées.	   Il	   s’agit	   d’une	   projection	   de	   rayons	   solaires	   parallèles	   à	   partir	   d’une	  
position	  de	  source	  lumineuse.	  

Les	  images	  produites	  par	  l’intermédiaire	  de	  ces	  logiciels	  servent	  dans	  la	  majorité	  des	  cas	  
comme	  base	  de	  discussion	  avec	  un	  professionnel.	  Le	  logiciel,	  facile	  à	  prendre	  en	  mains,	  
joue	  ainsi	   le	   rôle	  de	  médiateur	  en	  permettant	  aux	  maitres	  d’ouvrage	  d’expliciter	   leurs	  
besoins,	  envies	  et	  attentes	  et	  de	  préparer	   les	  questions	  qui	  vont	  rapidement	  se	  poser.	  
André	  Del	  conclut	  (2005,	  p.	  248)	  :	  

«	  Enfin,	  l’irruption	  de	  ces	  outils	  dans	  les	  échanges	  entre	  client	  et	  architecte	  se	  dé-‐
roule	  à	  la	  satisfaction	  affichée	  des	  deux	  parties	  :	   le	  client	  satisfait	  d’avoir	  mieux	  
fait	  comprendre	  ses	  attentes	  ;	   l’architecte	  de	  gagner	  du	  temps,	  d’avoir	  affaire	  à	  
une	  expression	  plus	  aboutie	  de	  la	  demande	  et	  de	  se	  concentrer	  ainsi	  sur	  des	  ap-‐
ports	  en	  savoirs	  fondamentaux	  et	  savoir-‐faire	  professionnels.	  »	  

Les	   images	  produites	  par	   les	   logiciels	  sont	  approuvées	  par	   les	  utilisateurs	  à	  70%	  tandis	  
que	  96%	  apprécient	  les	  plans	  produits	  qui	  leur	  semblent	  être	  similaires	  à	  ceux	  de	  profes-‐
sionnels.	  Certains	   logiciels	  proposent	  en	  plus	  des	  visites	  virtuelles	  animées	  dans	   le	  mo-‐
dèle,	  ce	  qui	  est	  également	  apprécié	  par	  les	  utilisateurs.	  	  

2.2 Nouveaux	  problèmes	  posés	  par	  la	  recherche	  d’outils	  et	  
services	  pour	  la	  conception	  des	  ambiances	  lumineuses	  
dans	  les	  projets	  d’extensions	  de	  maisons	  individuelles	  

Le	  rapide	  état	  des	  lieux	  réalisé	  dans	  les	  paragraphes	  précédents	  montre	  que	  :	  

• Le	  projet	  d’extension	  d’une	  maison	  individuelle	  est	  un	  projet	  important	  dans	  un	  
parcours	  de	  vie,	  qui	  implique	  un	  investissement	  économique	  mais	  aussi	  affectif	  
fort	  de	  la	  part	  des	  propriétaires.	  

• Dans	  le	  cadre	  d’un	  projet	  d’extension	  de	  maison,	  la	  question	  de	  la	  lumière	  natu-‐
relle	  est	  centrale	  et	  conditionne	  une	  partie	  du	  projet.	  La	  recherche	  de	  clarté	  et	  
d’un	  lien	  avec	   l’extérieur	  explique	  notamment	  l’engouement	  pour	   les	  vérandas	  
dans	  les	  cas	  d’extensions	  sur	  jardin	  et	  le	  déplacement	  de	  la	  pièce	  de	  vie	  princi-‐
pale	  vers	  la	  lumière.	  

• Les	  contraintes	  urbaines	  réglementaires,	  mais	  aussi	  techniques,	  rendent	  souvent	  
le	  projet	  difficile	  et	   la	  recherche	  de	  solutions	  satisfaisant	  toutes	   les	  contraintes	  
est	  complexe.	  

• Les	  architectes	   sont	  en	  général	  peu	  consultés	  pour	   ces	  projets	  d’extension,	  au	  
profit	  des	  entreprises	  générales	  et	  des	   constructeurs.	  Ceux-‐ci	   sont	  peu	   formés	  
aux	  problématiques	  touchant	  la	  maîtrise	  du	  rayonnement	  lumineux	  dans	  le	  pro-‐
jet	  et	  ne	  placent	  donc	  pas	  cette	  dimension	  au	  centre	  de	  leurs	  propositions.	  

• Les	  outils	  existant	  actuellement	  pour	   la	   simulation	   lumineuse	  sont	   le	  plus	   sou-‐
vent	   réservés	   à	   des	   professionnels	   bien	   formés	   et	   fournissent	   des	   indicateurs	  
principalement	  physiques.	  

• Les	   logiciels	  édités	  pour	  permettre	   la	   représentation	  3D	  d’un	  projet	  de	  maison	  
individuelle	   sont	   appréciés	   par	   les	  maitres	   d’ouvrage,	   en	   particulier	   pour	   leur	  
rôle	  de	  médiateurs	  du	  projet.	  
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De	  ces	  différents	  constats,	  il	  ressort	  que	  la	  dimension	  lumineuse,	  bien	  qu’essentielle	  aux	  
yeux	  des	  maîtres	  d’ouvrage,	  est	  rarement	  mise	  en	  avant	  dans	  la	  formalisation	  du	  projet	  
d’extension	  de	   la	  maison.	   La	  conception	   lumineuse	  s’effectue	  de	  manière	   indirecte,	  et	  
l’on	  peut	  avancer	  que	  les	  contraintes	  objectivables	  liées	  à	  la	  réglementation	  urbaine	  ou	  
plus	  simplement	  au	  budget	  de	  la	  construction,	  décident	  de	  l’expérience	  lumineuse	  finale	  
de	  la	  maison,	  bien	  plus	  que	  l’expression	  propre	  des	  attentes	  et	  envies	  de	  ses	  futurs	  habi-‐
tants.	  

On	  peut	  également	  mettre	  en	  avant	  que	  des	  outils	  de	  simulation	  adaptés	  au	  grand	  pu-‐
blic	   pourraient	   s’avérer	   utiles	   pour	   parvenir	   à	   rendre	   consciente	   la	   conception	   lumi-‐
neuse	  de	  l’aménagement	  de	  la	  maison.	  Les	  outils	  de	  représentation	  3D	  sont	  plébiscités	  
par	   le	  grand	  public.	   Ils	  ne	  font	  pas	  concurrence	  aux	  professionnels	  mais	  permettent	  au	  
contraire	  de	  produire	  des	  images	  pouvant	  servir	  de	  base	  de	  discussion	  entre	  les	  maîtres	  
d’ouvrage	  et	  les	  professionnels.	  Comme	  on	  l’a	  vu,	  le	  logiciel	  joue	  ainsi	  le	  rôle	  de	  média-‐
teur	  en	  permettant	  aux	  maitres	  d’ouvrage	  d’expliciter	  leurs	  besoins,	  envies	  et	  attentes,	  
et	  de	  préparer	  les	  questions	  qui	  vont	  se	  poser	  dans	  le	  projet.	  

Dans	  ce	  contexte,	  notre	  objectif	  général	  visant	  à	  proposer	  de	  nouveaux	  outils	  et	  services	  
permettant	   de	   rendre	   consciente	   la	   conception	   lumineuse	   des	   projets	   d’extension	   de	  
maisons	   individuelles,	  apparaît	   légitime.	  Ces	  outils	  et	  services	  devraient	  permettre	  aux	  
particuliers	  de	  faire	  émerger	  leurs	  envies,	  et	  de	  savoir	  les	  intégrer	  dans	  un	  projet	  cohé-‐
rent	  qui	  articule	  efficacité	  énergétique	  et	  qualité	  des	  ambiances.	  L’outil	  doit	  ainsi	  deve-‐
nir	  le	  moteur	  d’une	  réflexion	  ouvrant	  sur	  la	  recherche	  d’un	  service	  adapté	  en	  matière	  de	  
conception.	  Ainsi,	   l’enjeu	  est	  d’inciter	   les	  particuliers	  à	  aller	  au-‐delà	  du	  caractère	  utili-‐
taire	  de	  leurs	  demandes	  en	  matière	  de	  flux	  lumineux,	  pour	  y	  intégrer	  les	  questions	  liées	  
à	  l’usage	  de	  la	  maison	  et	  au	  plaisir	  de	  définir	  son	  «	  chez	  soi	  ».	  

Pour	  franchir	  un	  pas	  dans	  cette	  direction,	  il	  apparait	  nécessaire	  de	  préciser	  deux	  points	  
qui	  sont	  l’objet	  de	  la	  présente	  recherche.	  

 	  	  Comment	  est	  abordée	  la	  problématique	  du	  rayonnement	  lumineux	  dans	  le	  pro-‐
cessus	  de	  projet	  d’extension	  de	  maisons	   individuelles	  ?	   Il	  est	  en	  particulier	  nécessaire	  
de	  comprendre	  à	  quel	  moment	  du	  processus	  la	  lumière	  intervient,	  si	  elle	  intervient,	  par	  
qui	   le	  sujet	  est	  abordé	  (le	  concepteur/maître	  d’œuvre	  ou	   le	  maître	  d’ouvrage)	  et	  enfin	  
comment	  elle	  est	  abordée	  :	  avec	  quel	  vocabulaire,	  quels	  modes	  de	  représentation,	  quels	  
enjeux,	  etc.	  Des	  réponses	  à	  ces	  questions	  sont	  nécessaires	  pour	  avancer	  dans	  la	  défini-‐
tion	  d’outils	  pratiques	  offrant	  aux	  particuliers	   les	  moyens	  de	  s’approprier	   leurs	  projets	  
d’extension	  sur	  le	  plan	  lumineux.	  

 	  	  Quelle	   compréhension	   les	   particuliers	   ont-‐ils	   des	   phénomènes	   lumineux	   à	   tra-‐
vers	   leur	   projet	   d’extension	   de	  maison	   individuelle	  ?	   L’appropriation	   du	   projet	   lumi-‐
neux	  de	   la	  maison,	  en	   relation	  avec	   les	  paramètres	  de	   confort,	  d’usage	  et	  de	  maîtrise	  
énergétique,	   passe	   par	   une	   appréhension	   claire	   des	   résultats	   produits	   par	   les	   simula-‐
tions	  numériques.	  Les	  logiciels	  existent	  et	  peuvent	  être	  proposés	  aux	  particuliers.	  Il	  faut	  
cependant	  vérifier	   le	  niveau	  d’interprétation	  et	  de	  compréhension	  des	  résultats	  de	  ces	  
logiciels	  par	  des	  maitres	  d’ouvrage	  non	  formés	  aux	  problématiques	  lumineuses.	  Il	  s’agit	  
donc	  ici	  d’évaluer	  la	  compréhension	  par	  le	  futur	  usager	  de	  différents	  exemples	  d’images	  
d’analyses	  lumineuses	  produites	  sur	  un	  projet	  de	  maison.	  
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2.3 Suivis	  de	  projets	  d’extensions	  de	  maisons	  individuelles	  et	  
enquêtes	  auprès	  des	  clients	  d’un	  magasin	  Leroy	  merlin	  

Pour	  répondre	  à	  ce	  double	  objectif,	  nous	  proposons	  de	  mettre	  en	  application	  une	  étude	  
expérimentale	  en	  deux	  parties.	  

 	  	  Le	  suivi	  de	  projets	  d’extensions	  de	  maisons	  individuelles	  en	  cours	  de	  conception.	  
Nous	  avons	  fait	  le	  choix	  de	  suivre	  des	  concepteurs	  lors	  de	  leurs	  entretiens	  avec	  des	  par-‐
ticuliers	  au	  sujet	  de	  modification	  ou	  d’extensions	  de	  leur	  habitat.	  Nous	  avons	  choisi	  des	  
professionnels	   aux	   profils	   variés	   (architectes,	   constructeurs,	   entreprise	   générale)	   pour	  
identifier	  la	  place	  de	  la	  lumière	  dans	  le	  processus	  de	  conception.	  Notre	  position	  lors	  de	  
ces	   rencontres	  a	  été	  celle	  d’un	  observateur	  neutre	  pour	  ne	  pas	   interférer	  dans	   le	  pro-‐
cessus.	   Bien	   que	   soulevant	   de	   nombreuses	   difficultés	   que	   nous	   exposerons	   plus	   loin,	  
cette	  approche	  a	  permis	  d’apporter	  des	  éléments	  pour	  comprendre	  comment	   la	  ques-‐
tion	  lumineuse	  est	  traitée	  dans	  différents	  projets	  d’extensions	  étudiés.	  

 	  	  Des	  enquêtes	  auprès	  de	  particuliers	  potentiellement	  concernés	  par	  un	  projet	  de	  
maison.	  Nous	  avons	  fait	  le	  choix	  d’interroger	  les	  clients	  d’un	  magasin	  de	  bricolage	  car	  ils	  
sont	  de	  toute	  évidence	  plus	  susceptibles	  que	  d’autres	  d’avoir	  un	  projet	  en	  cours	  de	  mo-‐
difications	   de	   leur	   habitat.	   Les	   personnes	   que	   nous	   avons	   interrogées	   n’avaient	   pas	  
toutes	  un	  projet	  de	  modification	  de	  leur	  maison	  mais	  répondaient	  en	  tant	  qu’habitant.	  
Nous	  avons	  sollicité	   leurs	  réactions	  à	  partir	  d’images	  d’analyses	   lumineuses	  d’une	  mai-‐
son	   individuelle	   simple	   qui	   a	   fait	   l’objet	   d’une	   extension	   de	   sa	   pièce	   de	   séjour.	   Nous	  
abordions	  également	  leurs	  projets	  personnels	  dans	  leur	  habitat	  s’il	  y	  avait	  lieu.	  

Procéder	  à	  des	  enquêtes	  dans	  ce	  travail	  de	  recherche	  particulièrement	  court	  était	  une	  
gageure	  à	  relever.	  Il	  était	  en	  effet	  important	  de	  laisser	  la	  parole	  à	  l’habitant,	  tant	  la	  di-‐
mension	  sensible	  et	  culturelle	  liée	  à	  la	  lumière	  nous	  semblait	  importante.	  Nous	  convien-‐
drons	  que	  les	  enquêtes	  effectuées	  présentent	  des	  limites	  qui	  peuvent	  interroger	  sur	  leur	  
validité.	  Ainsi,	  nous	  ne	   faisons	   ici	  que	   lancer	  des	  pistes	  de	   recherche	  pour	  un	   travail	   à	  
venir	  qui	  serait	  plus	  approfondi	  car	  de	  plus	  longue	  haleine.	  

Il	   faut	   rappeler	   que	   le	   rapport	   d’étude	   présenté	   ici	   s’appuie	   sur	   une	   recherche	   de	   dix	  
mois	   à	   temps	   partiel,	   qui	   équivalent	   à	   quatre	  mois	   temps	   plein.	   La	  matière	   que	   nous	  
avons	  recueillie	  par	  l’intermédiaire	  de	  cette	  première	  phase	  d’enquêtes	  ne	  nous	  permet	  
pas	  de	   généraliser	   nos	   conclusions	  mais	   de	  mettre	   l’accent	   sur	  de	  premières	  observa-‐
tions	  qui	  sont	  autant	  d’hypothèses	  déjà	  posées	  pour	  une	  future	  étude.	  
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3. Suivis	  de	  projets	  d’extensions	  de	  maisons	  
individuelles	  

3.1 Attentes	  et	  méthodologie	  d’observation	  

Notre	   objectif	   dans	   cette	   partie	   de	   la	   recherche	   est	   d’évaluer	   le	   poids	   de	   la	   question	  
lumineuse	  dans	   le	  processus	  de	   conception	  de	  projets	  d’extensions	  de	  maisons	   indivi-‐
duelles.	  Nous	  souhaitons	  savoir	  à	  quel	  moment	  du	  processus	   la	   lumière	   intervient,	  par	  
qui	  le	  sujet	  est	  abordé	  (le	  concepteur	  et/ou	  le	  maître	  d’ouvrage)	  et	  enfin	  comment	  elle	  
est	  abordée	  :	  avec	  quel	  vocabulaire,	  quels	  modes	  de	  représentation,	  etc.	  

Nous	  avons	  suivi	  trois	  projets	  d’extension	  de	  maisons	  individuelles	  en	  train	  de	  se	  faire,	  
depuis	   le	  premier	  rendez-‐vous	  avec	   le	  client	   jusqu’au	  permis	  de	  construire,	  ce	  qui	  cor-‐
respond	  à	   la	  phase	  de	  conception	  principale.	   Il	  s’agit	  d’une	  démarche	  difficile	  à	  mettre	  
en	  œuvre	  dans	  le	  cadre	  de	  cette	  étude	  de	  courte	  durée.	  Nous	  ne	  pouvons	  donc	  pas	  en	  
déduire	  de	  résultats	  généralisables.	  Toutefois,	  ces	  exemples	  permettent	  d’illustrer	  notre	  
propos	  et	  de	  dégager	  quelques	  observations	  qui	  pourront	  être	  approfondies	  dans	  une	  
étude	  de	  plus	  longue	  durée.	  Nous	  avons	  complété	  les	  trois	  projets	  suivis	  par	  des	  visites	  
d’extensions	  de	  maisons	  individuelles	  pour	  lesquelles	  nous	  avons	  pu	  avoir	  un	  entretien	  
avec	  les	  habitants	  au	  sujet	  de	  la	  lumière.	  Nous	  présentons	  également	  ces	  visites.	  

Notre	   démarche	   a	   consisté	   à	   prendre	   contact	   avec	   des	   agences	   d’architecture	   et	   des	  
maîtres	  d’œuvre	  qui	  mettaient	  en	  avant,	  dans	  leur	  communication	  professionnelle,	  une	  
expérience	  autour	  de	  l’habitat	  individuel.	  Après	  présentation	  de	  notre	  étude	  auprès	  de	  
ces	  professionnels,	  nous	  avons	  assisté	  aux	  réunions	  qui	  ont	  eu	  lieu	  entre	  les	  concepteurs	  
et	   les	   clients.	   Le	   premier	   rendez-‐vous,	   pris	   en	   général	   après	   un	   seul	   contact	   télépho-‐
nique,	  se	  déroulait	  au	  domicile	  des	  clients.	  Parfois,	  le	  rendez-‐vous	  était	  classé	  sans	  suite	  
pour	  cause	  de	  budget	  trop	  restreint,	  ou	  même	  d’incompatibilité	  entre	  les	  demandes	  du	  
client	  et	  les	  propositions	  du	  concepteur.	  

Notre	  position	  était	   celle	  d’un	  observateur	  neutre	  pour	  ne	  pas	   influencer	   le	  processus	  
habituel	  des	  concepteurs.	  Il	  s’agissait	  d’assister	  de	  manière	  passive	  aux	  échanges	  entre	  
les	  différentes	  parties	  en	  notant	  scrupuleusement	  les	  sujets	  abordés,	  ainsi	  que	  la	  teneur	  
du	  discours.	  Si	   les	  professionnels	  ont	  bien	  compris	  et	  respecté	  cette	  posture	  en	  retrait,	  
les	  habitants	  étaient	  davantage	  interpelés	  et	  demandaient	  à	  connaître	  notre	  avis	  sur	  ce	  
qu’ils	  projetaient.	  Nous	  pouvons	  y	  voir	  leur	  besoin	  d’être	  rassurés,	  déjà	  bien	  connu	  par	  
les	  professionnels	  qui	  travaillent	  régulièrement	  sur	  ce	  type	  de	  projets.	  

Notons	  que	  le	  choix	  des	  projets	  résulte	  d’un	  fait	  de	  circonstances	  puisqu’il	  s’agit	  de	  pro-‐
jets	  qui	  ont	  commencé	  au	  moment	  où	  nous	  avons	  pris	  contact	  avec	  les	  professionnels.	  
Tous	  les	  projets	  sont	  situés	  dans	  une	  zone	  géographique	  restreinte,	  en	  Loire-‐Atlantique	  
et	  Vendée.	  Nous	  imaginons	  que	  sous	  un	  climat	  différent,	  les	  projets	  étudiés	  auraient	  pu	  
apporter	  d’autres	  éléments	  de	  conclusion.	  
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3.2 Projet	  d’extension	  de	  maison	  à	  Challans,	  Vendée,	  
architecte	  Stéphane	  Chabrol	  

3.2.1 Présentation	  de	  l’agence	  

L’agence	  Stéphane	  Chabrol	  est	  implantée	  à	  Challans	  en	  Vendée	  depuis	  2001	  et	  est	  com-‐
posée	  de	  7	  personnes	  :	  4	  architectes	  dont	  le	  gérant	  de	  la	  société,	  Stéphane	  Chabrol,	  une	  
dessinatrice,	   un	   conducteur	   de	   travaux	   et	   une	   secrétaire.	   L’agence	   réalise	   des	   locaux	  
d’activités	   tertiaires	   ou	   commerciales,	   des	   bâtiments	   scolaires	   et	   sportifs,	   de	   l’habitat	  
collectif,	  ainsi	  que	  des	  maisons	   individuelles	  et	   leurs	  extensions	  qui	  ont	  été	   le	  premier	  
marché	  de	  l’agence.	  Stéphane	  Chabrol	  a	  pour	  principe	  d’accepter	  toutes	  sortes	  de	  pro-‐
jets,	  de	   la	  petite	  extension	  de	  maison	  aux	  pôles	  commerciaux	  et	  bâtiments	   industriels,	  
son	  activité	  se	  développant	  essentiellement	  par	  le	  bouche-‐à-‐oreille.	  

Le	   fonctionnement	  de	   l’agence	  consiste	  en	  une	  première	  prise	  de	  rendez-‐vous	  à	  partir	  
d’un	  appel	  des	  clients.	  Pour	  une	  extension,	   le	  gérant	  de	   la	  société	  rencontre	   lui-‐même	  
les	  clients	  chez	  eux	  de	  manière	  à	  faire	  des	  photographies	  et	  un	  relevé	  si	  nécessaire,	  tout	  
en	  écoutant	  attentivement	  la	  demande	  des	  clients	  énoncée	  oralement.	  Sans	  les	  formu-‐
ler	  immédiatement,	  il	  projette	  quelques	  idées	  dont	  il	  va	  faire	  part	  auprès	  de	  ses	  collabo-‐
rateurs	  dans	  un	   second	   temps.	   Le	   relais	   est	   ensuite	  pris	   par	  un	  architecte	  de	   l’agence	  
pour	  la	  conception.	  Le	  salarié	  de	  l’agence	  mène	  ensuite	  personnellement	  le	  projet	  et	  la	  
relation	   avec	   les	   clients.	   Le	   gérant	   prend	   de	   la	   distance	   et	   intervient	   aux	   étapes	   clés	  
comme	  le	  dépôt	  du	  permis	  de	  construire.	  

3.2.2 Présentation	  du	  projet	  suivi	  

Etat	  existant	  

Les	  clients	  de	  ce	  projet	  d’extension	  sont	  des	  amis	  de	  Stéphane	  Chabrol	  ce	  qui	  explique	  
qu’il	  sera	  présent	  tout	  au	  long	  du	  processus	  contrairement	  au	  fonctionnement	  habituel.	  
Les	   clients	   sont	   propriétaires	   d’une	   maison	   individuelle	   située	   dans	   une	   commune	  
proche	  de	  la	  Roche-‐sur-‐Yon,	  dans	  un	  lotissement.	  Après	  avoir	  projeté	  de	  construire	  une	  
nouvelle	  maison	  ailleurs,	  les	  propriétaires	  ont	  finalement	  décidé	  d’agrandir	  leur	  maison	  
actuelle,	  un	  autre	  terrain	  étant	  difficile	  à	  trouver	  et	  trop	  cher.	  

Demande	  des	  clients	  

Nous	  n’avons	  pu	  assister	  au	  premier	  rendez-‐vous	  mais	  nous	  avons	  eu	  un	  entretien	  avec	  
Stéphane	  Chabrol	  pour	  nous	  en	  expliquer	  le	  déroulement.	  

Les	   clients	   ont	   formulé	   leur	   demande	   en	   termes	   d’usage.	   Ils	   souhaitaient	   agrandir	   la	  
salle	   à	  manger	   et	   les	   chambres	   des	   enfants,	   de	   surfaces	   très	   réduites,	   puis	   créer	   une	  
suite	  parentale	  avec	  dressing	  et	  salle	  d’eau.	  Leur	  demande	  consistait	  également	  à	  faire	  
une	  extension	  en	  bois	  d’architecture	   contemporaine,	   qui	   se	  démarque	  de	   la	   construc-‐
tion	  actuelle.	  Mis	  à	  part	  ces	  éléments,	  ils	  affirmaient	  ne	  pas	  avoir	  d’idées	  préconçues	  sur	  
la	  volumétrie	  ni	  les	  qualités	  des	  espaces	  intérieurs.	  La	  lumière	  n’a	  pas	  fait	  l’objet	  d’une	  
demande	  particulière.	  Ils	  se	  disent	  satisfaits	  de	  ce	  point	  de	  vue	  de	  l’état	  existant.	  Actuel-‐
lement,	  la	  partie	  jour	  et	  la	  partie	  nuit	  sont	  séparées	  par	  une	  zone	  de	  transition	  entière-‐
ment	  vitrée	  qui	  marque	  bien	  la	  distinction	  des	  deux	  volumes.	  
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Proposition	  de	  l’architecte	  

Plusieurs	  propositions	  ont	  été	  faites	  aux	  clients.	  Elles	  se	  présentent	  toutes	  sous	  la	  forme	  
de	   deux	   extensions	   dans	   le	   prolongement	   des	   deux	   volumes	   de	   la	   maison	   existante.	  
Dans	   la	   proposition	   retenue	   par	   les	   clients,	   la	   partie	   jour	   est	   prolongée	   d’une	   salle	   à	  
manger	  en	  construction	  bois	  et	  toiture	  terrasse	  tandis	  que	  le	  volume	  nuit	  est	  prolongé	  
pour	  être	  agrandi	  d’une	  suite	  parentale	  (figure	  ci-‐après).	  Le	  volume	  existant	  est	  réorga-‐
nisé	  dans	  son	   fonctionnement	   intérieur.	  L’espace	  de	  transition	  entre	   les	  deux	  volumes	  
en	  verre	  n’est	  pas	  modifié.	  Les	  clients	  ont	  demandé	  quelques	  changements	  de	  fonction-‐
nement	   interne.	   Les	   pièces	   des	   extensions	   conservent	   l’orientation	   des	   façades	   ac-‐
tuelles	  :	   orientation	   est-‐ouest	   pour	   la	   salle	   à	   manger	   et	   nord-‐sud	   pour	   les	   chambres.	  
Etant	   donné	   l’exigüité	   de	   la	   parcelle	   et	   l’organisation	   actuelle,	   les	   possibilités	   étaient	  
minces.	   Il	   avait	   aussi	   été	   projeté	   de	   décaler	   le	   volume	   des	   chambres	   pour	   réduire	   la	  
bande	  de	   terrain	  au	  nord	  qui	  n’a	  pas	  d’usage	  particulier.	   Toutefois,	   cela	   créait	  un	   sys-‐
tème	  de	  distribution	  intérieur	  trop	  complexe,	  l’idée	  a	  donc	  été	  abandonnée.	  

La	  pergola	  proposée	  par	   l’architecte	   créait	  une	   zone	  d’intimité	  entre	   la	   terrasse	  et	   les	  
chambres.	   Les	  clients	  ont	   finalement	  décidé	  de	   la	   supprimer.	   La	  chambre	  située	  sur	   la	  
terrasse	  a	  été	  remplacée	  par	  un	  bureau	  pour	  orienter	  les	  chambres	  côté	  nord	  pour	  da-‐
vantage	  d’intimité.	  

	  

 Projet	  d’extension	  de	  maison	  à	  Challans	  ;	  en	  haut	  :	  plan	  masse	  de	  Figure	  3.
l’existant	  ;	  en	  bas	  :	  volumétrie	  du	  projet,	  proposition	  retenue	  par	  les	  clients	  avec	  

quelques	  modifications	  (pergola	  supprimée)	  ;	  dessins	  de	  l’architecte	  
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Les	   contraintes	   d’ensoleillement	   et	   de	   thermique	   n’ont	   pas	   été	   abordées.	   Seul	   le	   sys-‐
tème	  de	  chauffage	  a	  fait	   l’objet	  d’un	  questionnement	  de	  la	  part	  des	  propriétaires	  :	  des	  
convecteurs	  électriques	  ont	  été	  choisis	  plutôt	  que	  le	  plancher	  chauffant	  projeté	  au	  dé-‐
part.	  

Modes	  de	  représentation,	  outils	  utilisés	  

Les	  outils	  utilisés	  sont	  des	  outils	  numériques	  de	  dessin	  (Autocad)	  et	  de	  modélisation	  3D	  
(Sketchup)	   pour	  donner	  à	   voir	   la	   volumétrie	  aux	   clients.	   Les	  ombres	   sur	   le	  plan	  masse	  
viennent	   d’un	   soleil	   situé	   au	   nord-‐ouest	   (date	   proche	   du	   21	   juin)	   et	   sur	   la	   volumétrie	  
finale	  d’un	  soleil	  situé	  sud-‐ouest.	  

3.3 Projet	  d’extension	  de	  maison	  à	  Nort-‐sur-‐Erdre,	  Loire-‐
Atlantique,	  Architecte	  Jean-‐Jacques	  Germain	  

3.3.1 Présentation	  de	  l’agence	  

Jean-‐Jacques	  Germain	   travaille	   seul	   ou	   en	   collaboration	   avec	   un	   autre	   architecte,	   Eric	  
Spire,	  avec	  qui	  il	  partage	  ses	  locaux.	  Il	  travaille	  principalement	  sur	  de	  l’habitat	  individuel.	  

3.3.2 Présentation	  du	  projet	  

Etat	  existant	  

Les	  clients	  ont	  contacté	  Jean-‐Jacques	  Germain	  par	  téléphone	  grâce	  à	  une	  connaissance	  
commune.	  Ils	  ont	  fait	  l’acquisition	  depuis	  peu	  d’une	  maison	  en	  très	  mauvais	  état	  qui	  est	  
attenante	   à	   la	   leur.	   Leur	  maison	   est	   située	   dans	   le	   village	   de	   La	   Rabinière	   à	  Nort-‐sur-‐
Erdre,	  sans	  mitoyenneté,	  sans	  co-‐visibilité	  avec	   le	  voisinage,	  sur	  une	  parcelle	  de	  2	  hec-‐
tares	  arborée	  et	  non	  clôturée.	  Seuls	   les	  arbres	  de	  haute	  tige	  pourrait	  créer	  un	  masque	  
sur	  la	  construction	  projetée.	  

Demande	  des	  clients	  

Ils	   commencent	   par	   exposer	   leurs	   souhaits	   dans	   leur	   habitat	   actuel	   en	   demandant	   de	  
créer	  de	  nouvelles	  ouvertures	  dans	  leur	  salon	  /	  salle	  à	  manger	  qu’ils	  jugent	  trop	  sombre.	  
Ils	  prévoient	  d’ouvrir	  au	  nord	  et	  à	  l’est	  tout	  en	  souhaitant	  conserver	  à	  l’extérieur	  l’aspect	  
épais	  et	  massif	  du	  mur	  de	  façade	  en	  pierres.	  Jean-‐Jacques	  Germain	  et	  Eric	  Spire	  regar-‐
dent	  de	  près	  la	  structure	  et	  se	  prononcent	  sur	  la	  faisabilité	  des	  percements	  dans	  le	  mur.	  
Ils	  interrogent	  les	  clients	  également	  sur	  les	  vues	  possibles	  depuis	  le	  canapé,	  sur	  l’aspect	  
transparent	  ou	  translucide	  des	  vitrages,	  leurs	  goûts	  architecturaux,	  ainsi	  que	  sur	  la	  quali-‐
té	  de	   la	   lumière	  en	  proposant	  un	  plancher	  vitré	  qui	  viendrait	  apporter	  un	  éclairage	  ra-‐
sant	  le	  long	  du	  mur,	  depuis	  l’étage.	  Les	  clients	  restent	  ouverts	  à	  ces	  propositions	  en	  de-‐
mandant	  des	  images.	  

Les	  clients	  souhaitent	  également	  réhabiliter	   la	  maison	  attenante,	  en	  très	  mauvais	  état,	  
pour	  en	  faire	  une	  chambre	  avec	  salle	  d’eau	  en	  rez-‐de-‐chaussée	  et	  un	  espace	  de	   jeux	  à	  
l’étage.	  Les	  concepteurs	  proposent	  de	  n’en	  réhabiliter	  qu’une	  partie	  suffisante	  pour	  ce	  
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programme	  et	  de	  démolir	  l’autre	  partie,	  dont	  les	  murs	  en	  pierres	  et	  la	  toiture	  semblent	  
sur	  le	  point	  de	  s’écrouler.	  

Les	   clients	   souhaitent	   également	   une	   extension	   en	  matériaux	   contemporains	   pour	   re-‐
fermer	   le	   jardin	  arrière	  et	  créer	  de	   l’intimité	  aux	  abords	  de	   la	  piscine	  qu’ils	   souhaitent	  
faire	  construire	  également.	  

Propositions	  de	  l’agence	  

Depuis	  le	  premier	  entretien	  durant	  lequel	  les	  clients	  ont	  énoncé	  leurs	  souhaits,	  les	  deux	  
architectes	  les	  ont	  rencontrés	  une	  nouvelle	  fois	  pour	  effectuer	  le	  relevé.	  Le	  rendez-‐vous	  
suivant	   a	   lieu	   à	   l’agence	  d’architecture	  où	   les	   architectes	  présentent	   l’esquisse	   et	   une	  
première	  estimation	  du	  coût	  des	  travaux.	  

La	  cliente	  se	  montrait	  très	  impatiente	  de	  découvrir	  la	  proposition	  des	  architectes	  qui	  ont	  
préparé	  un	  carnet	  A3	  avec	  les	  plans	  et	  une	  vue	  3D	  montrée	  sur	  l’écran	  d’un	  ordinateur	  
portable.	  Ils	  ont	  commencé	  par	  montrer	  aux	  clients	  les	  plans	  du	  rez-‐de-‐chaussée	  dans	  le	  
carnet	  (figure	  ci-‐après).	  Ils	  ont	  respecté	  le	  programme	  demandé	  par	  les	  clients	  en	  ajou-‐
tant	  quelques	  fonctions	  :	  au	  rez-‐de-‐chaussée,	  une	  buanderie	  est	  ouverte	  au	  sud	  (ouver-‐
ture	  existante	   conservée),	   une	   chambre	  ouverte	   au	  nord	   (ouverture	  horizontale	   créée	  
avec	  vue	  sur	  la	  piscine	  depuis	  le	  lit)	  avec	  dressing	  et	  salle	  d’eau	  ouverte	  au	  sud	  (ouver-‐
ture	  existante	  conservée).	  L’étage	  comporte	  un	  dortoir	  ouvert	  au	  sud	  (fenêtre	  existante	  
de	  petite	  dimension,	  châssis	  fixe	  et	  baies	  vitrées	  créées	  à	  l’ouest)	  avec	  salle	  d’eau,	  WC	  et	  
rangements.	   Dans	   l’emprise	   de	   la	   construction	   existante,	   un	   atelier	   est	   créé	   avec	   une	  
porte	  largement	  vitrée	  au	  sud	  pour	  donner	  un	  aspect	  «	  vitrine	  ».	  

Les	   architectes	   expliquent	   avoir	   voulu	   créer	   des	   continuités	   visuelles	   entre	   l’intérieur	  
(existant,	   rénové	  et	  nouveau)	  et	   l’extérieur	   (lien	  avec	   la	  piscine	  par	   le	   jeu	  des	  transpa-‐
rences).	  

	  

 Projet	  d’extension	  à	  Nort-‐sur-‐Erdre,	  plan	  général	  ;	  dessin	  de	  l’architecte	  Figure	  4.



Page	  24/68	  

Les	  clients	  avaient	  demandé	  une	  architecture	  différente	  qui	  se	  distingue	  de	  l’existant	  par	  
ses	  matériaux	  :	  métal	  et	  verre,	  pour	  contraster	  avec	  la	  pierre	  de	  l’existant	  et	  apporter	  un	  
côté	  contemporain	  à	   la	  maison.	  Dans	  cet	  objectif,	   les	  entourages	  des	  ouvertures	  de	   la	  
partie	  rénovée	  et	  de	  celle	  construite	  sont	  en	  zinc	  de	  couleur	  anthracite.	  

La	  cuisine	  d’été	  est	  placée	  à	  l’écart	  le	  long	  de	  la	  piscine.	  La	  piscine	  est	  en	  retrait	  par	  rap-‐
port	  à	  la	  maison	  pour	  laisser	  un	  passage	  entre	  la	  maison	  et	  les	  plages	  qui	  l’entourent	  et	  
pour	   qu’elle	   soit	   toujours	   au	   soleil,	   été	   comme	   hiver,	   comme	   l’avaient	   demandé	   les	  
clients.	  Les	  architectes	  ont	  dit	  avoir	  observé	  sur	  place	   la	  position	  du	  soleil.	   Ils	   s’y	   trou-‐
vaient	  vers	   le	  21	  septembre.	  Le	  client	  confirme	  car	   il	   sait	  qu’en	  hiver,	   le	   soleil	   s’arrête	  
aux	  marches	  de	  la	  murette	  et	  en	  été,	  il	  vient	  presque	  le	  long	  de	  la	  façade	  nord.	  Les	  archi-‐
tectes	  disent	  avoir	  observé	  également	  l’ombre	  de	  l’alignement	  d’arbres	  pour	  que	  celle-‐ci	  
ne	   porte	   pas	   sur	   la	   piscine,	   et	   ils	   affirment	   qu’il	   ne	   sera	   pas	   nécessaire	   d’en	   abattre	  ;	  
cependant,	   les	  clients	  n’en	  sont	  pas	  encore	  certains.	  Les	  marches	  pour	  descendre	  dans	  
la	   piscine	   sont	   sur	   le	   côté	   le	   plus	   éloigné	   de	   la	  maison	   pour	   profiter	   au	  maximum	  du	  
soleil.	  «	  Plus	  on	  va	  loin,	  plus	  c’est	  au	  soleil	  !	  »	  

Pour	  l’atelier,	  le	  client	  ne	  souhaitait	  pas	  de	  fenêtre	  à	  l’ouest	  pour	  éviter	  des	  rayons	  gê-‐
nants.	   Le	   pignon	   ouest	   du	   rez-‐de-‐chaussée	   est	   donc	   aveugle	  mais	   largement	   ouvert	   à	  
l’étage	  pour	  le	  dortoir.	  Les	  clients	  apprécient	  de	  pouvoir	  regarder	  le	  soleil	  se	  coucher.	  

Après	   le	  plan	  du	   rez-‐de-‐chaussée,	  on	  passe	  au	  plan	  de	   l’étage	  puis	  aux	  dessins	  des	   fa-‐
çades	   qui	   amènent	   des	   questions	   de	   la	   part	   des	   clients	   sur	   les	   ouvertures	   (figure	   ci-‐
après).	  Les	  architectes	  ont	  conservé	  les	  ouvertures	  existantes	  au	  sud	  (façade	  principale	  
de	   la	  maison)	  :	   deux	  portes	  qui	  deviennent	   vitrées	   transparentes	  dans	   la	  buanderie	  et	  
translucide	  dans	  la	  salle	  de	  bain,	  et	  une	  petite	  fenêtre	  à	  l’étage.	  Ils	  ont	  également	  créé	  
une	  nouvelle	  ouverture	  côté	  nord	  vers	  la	  piscine	  pour	  la	  chambre.	  Il	  s’agit	  d’une	  ouver-‐
ture	  horizontale	  de	  3m	  de	   large	   sur	  1m	  de	  hauteur	  qui	  permet	  de	  voir	   la	  piscine	   lors-‐
qu’on	  est	  allongé	  dans	  le	  lit.	  

Les	  clients	  avaient	  également	  évoqué	  un	  manque	  de	  lumière	  dans	  le	  salon/séjour	  de	  la	  
partie	  existante.	  Comme	  ils	  l’avaient	  envisagé	  sur	  place	  lors	  du	  premier	  rendez-‐vous,	  les	  
architectes	   proposent	   de	   créer	   une	   fente	   verticale	   côté	   nord	   en	  profitant	   d’une	  niche	  
existante	   pour	   l’ouvrir	   jusqu’au	   sol	  :	  «	  rainure	   de	   lumière	  ».	   Ils	   créent	   également	   deux	  
nouvelles	  ouvertures	  de	  part	  et	  d’autre	  de	  la	  cheminée	  exposées	  à	  l’est	  pour	  amener	  la	  
lumière	  du	  matin	  et	  une	  lumière	  neutre	  sur	  l’ensemble	  de	  la	  journée.	  Une	  haie	  sépara-‐
tive	   empêche	   les	   vues	   directes	   dans	   le	   salon.	   Les	   clients	   concèdent	   qu’il	   ne	   s’agit	   pas	  
d’apporter	  une	  vue	  supplémentaire	  agréable	  mais	  seulement	  de	  la	  lumière	  naturelle.	  

La	   vue	   3D	   présentée	   sur	   l’ordinateur	   (figure	   ci-‐après)	   montre	   qu’aucune	   occultation	  
n’est	  prévue,	  sauf	  pour	  la	  baie	  vitrée	  créée	  à	  l’étage	  (volet	  roulant).	  Cependant,	   les	  ar-‐
chitectes	  proposent	  des	  occultations	  intérieures	  de	  type	  gros	  rideaux	  ou	  stores	  pour	  la	  
chambre,	  car	  la	  fenêtre	  située	  au	  nord	  ne	  présente	  pas	  de	  risque	  de	  surchauffe.	  

La	  conclusion	  des	  clients	  a	  été	  :	  «	  c’est	  exactement	  comme	  je	  me	  l’imaginais	  !	  »	  

Un	  prochain	  rendez-‐vous	  est	  prévu	  pour	  obtenir	  un	  retour	  des	  clients	  sur	  cette	  proposi-‐
tion,	  avec	  d’éventuelles	  modifications.	  
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 Projet	  d’extension	  à	  Nort-‐sur-‐Erdre,	  façades	  et	  vues	  perspectives	  ;	  Figure	  5.
dessins	  de	  l’architecte	  

Modes	  de	  représentation,	  outils	  utilisés	  

Au	  moment	  de	  l’esquisse,	  les	  architectes	  ont	  produit	  des	  plans,	  coupes	  et	  façades	  de	  la	  
maison	  avant	  et	  après	  travaux,	  en	  plus	  d’une	  modélisation	  en	  3D	  pour	  préparer	  un	  film	  
d’animation.	  	  

Dans	   le	  carnet	  A3,	   les	  vues	   réalisées	  à	  partir	  de	   la	  3D	  sont	  :	  une	  vue	  depuis	   la	  piscine,	  
une	  vue	  depuis	   la	   terrasse,	   le	  plan	  du	   rez-‐de-‐chaussée	  en	  coupe	  ombrée,	  mais	  pas	  de	  
vue	  intérieure.	  
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3.4 Entreprise	  MACOBOIS,	  Nantes,	  Loire-‐Atlantique	  

3.4.1 Présentation	  de	  l’entreprise	  

MACOBOIS	   est	   une	   branche	   de	   l’entreprise	   MACORETZ,	   qui	   s’est	   spécialisée	   dans	   la	  
construction	  en	  bois,	  et	  dont	   le	  directeur	  est	  Xavier	  Lebot.	  Créée	  en	  1986,	  MACORETZ	  
est	  une	  entreprise	  de	  maîtrise	  d’œuvre	  de	  maisons	  individuelles	  en	  briques.	  MACORETZ	  
compte	  125	  personnes	  dans	  les	  bureaux	  d’études	  et	  ateliers,	  dont	  7	  pour	  MACOBOIS.	  La	  
cellule	  «	  extensions	  de	  maisons	  individuelles	  »	  de	  MACOBOIS	  comporte	  une	  architecte.	  
Yohan	  Normand,	  que	  nous	  avons	   suivi	  et	  qui	   se	  déplace	  chez	   les	   clients,	  est	   technico-‐
commercial.	  

L’entreprise	  est	  implantée	  à	  Saint-‐Père-‐en-‐Retz	  et	  travaille	  surtout	  dans	  le	  Pays	  de	  Retz	  
et	  à	  Nantes.	  

3.4.2 Présentation	  du	  projet	  

Etat	  existant	  

Les	  clients	  ont	  acheté	  une	  maison	  dont	  ils	  n’ont	  gardé	  que	  les	  murs	  périphériques	  et	  ont	  
complètement	   refait	   l’intérieur	   (illustration	   ci-‐après).	  Une	   véranda	   adjacente	   à	   la	  mai-‐
son,	   exposée	   nord-‐est,	   existe	   toujours.	   Les	   anciens	   propriétaires	   passaient	   par	   cette	  
véranda,	  non	  isolée	  mais	  chauffée,	  pour	  rejoindre	  la	  salle	  de	  bain	  située	  dans	  une	  autre	  
partie	  maçonnée.	   La	   véranda	  est	  perpendiculaire	  à	   l’habitat	  principal	   et	  de	  plain	  pied,	  
alors	  que	   la	  maison	  en	  R+1	  comporte	  un	  volume	  important	  à	   l’étage	  qui	  permet	  éven-‐
tuellement	  de	  se	  garder	   la	  possibilité	  de	  faire	  des	  mezzanines.	  Les	  clients	  ont	  créé	  une	  
nouvelle	  salle	  de	  bain	  à	  l’étage	  et	  ils	  utilisent	  l’ancienne	  comme	  débarras.	  

	  

 Projet	  d’extension	  par	  MACOBOIS,	  état	  existant	  (façade	  arrière,	  véranda	  Figure	  6.
et	  volume	  perpendiculaire	  à	  modifier)	  
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Demande	  des	  clients	  

La	  demande	  des	  clients	  n’est	  pas	  très	  bien	  cernée	  au	  départ.	  Ils	  souhaitent	  modifier	  leur	  
habitat	   en	   rez-‐de-‐chaussée.	  Nous	   comprenons	   qu’ils	   souhaitent	   étendre	   leur	   pièce	   de	  
vie	  existante	  au	  rez-‐de-‐chaussée	  (salon,	  cuisine,	  salle-‐à-‐manger)	  à	   l’emplacement	  de	   la	  
véranda	  actuelle,	  pour	  en	  faire	  une	  buanderie	  et	  une	  suite	  (chambre	  avec	  salle	  d’eau).	  

Ils	   se	   sont	   renseignés	   concernant	   le	   règlement	  du	  Plan	  Local	  d’Urbanisme	   (PLU)	  et	   sa-‐
vent	  qu’ils	  ne	  pourront	  pas	  agrandir	  énormément	  la	  surface	  au	  sol.	  De	  plus,	  ils	  se	  situent	  
dans	  un	  périmètre	  protégé	  autour	  d’une	  l’église	  classée.	  

Nous	   comprenons	   dans	   le	   discours	   des	   propriétaires	   que	   le	   volume	  qui	   remplacera	   la	  
véranda	  devra	  être	  lumineux,	  largement	  vitré	  sur	  les	  côtés	  mais	  peu	  en	  toiture	  (2	  grands	  
velux)	  pour	  éviter	  les	  surchauffes	  qu’ils	  subissent	  actuellement	  et	  qui	  rendent	  le	  volume	  
inhabitable	  en	  été.	  La	  question	  de	  la	  diminution	  de	  la	  lumière	  naturelle	  dans	  la	  cuisine	  à	  
l’intérieur	  du	  volume	  chauffé	  n’est	  pas	  abordée.	  

Ils	  demandent	  également	  que	   la	  salle	  d’eau	  ait	  une	  ouverture	  pour	  ventiler,	  et	  que	   les	  
ouvertures	   de	   la	   chambre	   soient	   faites	   de	   telle	  manière	   qu’elles	   conservent	   l’intimité	  
par	  rapport	  à	  la	  terrasse	  attenante.	  Pour	  les	  matériaux,	  ils	  ne	  souhaitent	  pas	  de	  bardage	  
en	  bois	  mais	  plutôt	  un	  bardage	  métallique.	  

Yohann	  Normand,	  de	  l’entreprise	  MACOBOIS,	  se	  situe	  dans	  une	  posture	  d’écoute	  et	  de	  
recueil	  des	  informations	  données	  par	  les	  propriétaires.	  

Propositions	  de	  l’entreprise	  

Suite	  à	  la	  première	  rencontre	  avec	  les	  clients,	  l’entreprise	  envoie	  par	  email	  une	  étude	  de	  
faisabilité	  accompagnée	  d’un	  plan	  cadastral	  annoté,	  montrant	  l’emprise	  au	  sol	  possible	  
de	  l’extension	  d’après	  la	  réglementation	  urbaine.	  

L’étude	  de	  faisabilité	  se	  présente	  sous	  la	  forme	  d’un	  document	  A4	  qui	  reprend	  les	  diffé-‐
rentes	  contraintes	  de	  la	  parcelle	  quant	  à	  son	  implantation,	  l’emprise	  au	  sol	  et	  le	  station-‐
nement.	  Le	  site	  étant	  très	  contraint	  par	  la	  réglementation,	  la	  seule	  solution	  est	  une	  im-‐
plantation	  dans	  le	  prolongement	  de	  la	  véranda	  existante	  par	  un	  volume	  en	  toiture	  ter-‐
rasse	  ou	  faible	  pente.	  

Suite	  à	  ce	  diagnostic,	  les	  clients	  n’ont	  pas	  donné	  suite.	  

3.5 D’autres	  exemples	  

3.5.1 Extension	  préfabriquée	  en	  limite	  parcellaire,	  architecte	  Christophe	  
Nogry	  

Il	  s’agit	  de	  l’extension	  d’une	  maison	  datant	  des	  années	  1930,	  en	  pierres	  et	  de	  construc-‐
tion	  traditionnelle.	  Cette	  maison	  d’une	  famille	  avec	  enfants	  est	  située	  dans	  un	  quartier	  
pavillonnaire	   près	   du	   parc	   de	   Procé	   à	  Nantes,	   comportant	   de	   grandes	  maisons	   indivi-‐
duelles	   placées	   au	  milieu	   de	   leurs	   terrains	   souvent	   arborés.	   L’extension	   est	   latérale	   à	  
l’existant,	  en	   limite	  de	  propriété,	  et	  est	   composée	  d’un	  container	   industriel	   au	   rez-‐de-‐
chaussée	  et	  d’un	  demi-‐container	  à	  l’étage	  (figure	  ci-‐après).	  Les	  containers	  sont	  ouverts	  à	  
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chacune	   de	   leurs	   extrémités	  :	   au	   sud-‐est,	   une	   baie	   vitrée	   donne	   accès	   au	   jardin	   et	   la	  
terrasse	  et	  au	  nord,	  une	  ouverture	  verticale	  plus	  étroite	  permet	  une	  vue	  vers	  la	  rue	  mais	  
sans	  accès.	  A	   l’intérieur,	   les	  matériaux	   sombres	  choisis	   (bois	   contreplaqué	  cimenté)	   se	  
prêtent	   aux	   activités	   calmes	   du	   programme	  :	   salle	   de	   lecture	   et	   salon	   télé	   au	   rez-‐de-‐
chaussée,	  et	  chambre	  avec	  salle	  d’eau	  à	  l’étage.	  Les	  containers	  sont	  reliés	  à	  l’existant	  sur	  
leur	  partie	  latérale.	  Le	  pignon	  de	  la	  maison	  a	  été	  percé	  pour	  l’accès	  à	  l’extension	  depuis	  
la	   salle	   à	  manger	   existante.	   Le	   traitement	   différent	   des	   ouvertures	   entre	   l’existant	   et	  
l’extension,	   le	  matériau	   sombre	  uniforme	  au	   sol,	   sur	   les	  parois	   et	   au	  plafond	  qui	   con-‐
traste	  avec	  les	  couleurs	  claires	  de	  l’existant,	  marquent	  une	  différence	  entre	  les	  espaces	  
et	  distinguent	   les	  usages.	  A	   l’étage,	   la	  chambre	  est	  plus	   lumineuse	  étant	  donné	  que	  sa	  
surface	  est	  moindre	  et	  que	  les	  ouvertures	  sont	  les	  mêmes.	  

Le	  maître	   d’ouvrage	   subissait	   une	   surchauffe	   excessive	   de	   la	   chambre	   principalement	  
l’été	  mais	  aussi	  en	  période	  hivernale.	  En	  effet,	   le	  revêtement	  métallique	  très	  réfléchis-‐
sant	  du	  container	  du	  rez-‐de-‐chaussée	  procurait	  des	  apports	  solaires	  excessifs	  à	  l’étage.	  Il	  
a	  donc	  été	  recouvert	  a	  posteriori	  dans	  sa	  partie	  supérieure	  par	  un	  matériau	  noir	  mat	  de	  
type	  bitume.	  Les	  habitants	  déclarent	  avoir	  perçu	  une	  légère	  différence.	  Par	  ailleurs,	   les	  
usagers	  ont	  obturé	  la	  partie	  basse	  du	  vitrage	  toute	  hauteur	  qui	  occasionnait	  un	  manque	  
d’intimité	  dans	  la	  chambre.	  

L’habitante	  admet	  qu’au	  départ,	  elle	  trouvait	  l’extension	  sombre	  par	  rapport	  au	  reste	  de	  
la	  maison	  mais	  elle	  pense	  désormais	  que	  cela	  est	  tout	  à	  fait	  adapté	  à	  l’usage	  demandé.	  

	  

 Extension	  préfabriquée	  en	  limite	  parcellaire	  ;	  en	  haut	  :	  volumétrie	  de	  la	  Figure	  7.
maison	  avec	  l’extension	  en	  rouge,	  vue	  de	  la	  façade	  sud-‐est	  ;	  en	  bas	  :	  vues	  

intérieures	  du	  salon	  en	  rez-‐de-‐chaussée	  et	  de	  la	  chambre	  à	  l’étage	  
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3.5.2 Extension	  sur	  jardin,	  architecte	  Magaye	  N’Diaye	  

Dans	  cet	  exemple,	  il	  s’agit	  de	  l’extension	  d’une	  maison	  des	  années	  1950,	  mitoyenne	  de	  
part	  et	  d’autre,	   et	   située	   sur	  une	  parcelle	  en	   lanière	  dans	  un	   contexte	  urbain	  dense	  à	  
Rezé	  en	  Loire-‐Atlantique.	  L’architecte	  est	  également	   le	  maître	  d’ouvrage	  de	   la	  maison.	  
La	  maison	  existante	  est	   	  construite	  en	  pierres	  et	  en	  retrait	  de	  5m	  par	  rapport	  à	   la	  rue.	  
L’extension,	  à	   toiture	   terrasse	  et	  construite	  en	  bois,	  occupe	   toute	   la	   largeur	  de	   la	  par-‐
celle	   dans	   le	   prolongement	   de	   l’existant.	   Pour	   conserver	   l’éclairage	   naturel	   de	   la	  
chambre	  dans	  la	  partie	  existante,	  l’extension	  prend	  une	  forme	  épaisse	  en	  L	  autour	  d’un	  
patio	   (figure	  ci-‐après).	  Une	  baie	  nord-‐ouest	  permet	  un	  accès	  direct	  entre	   le	  patio	  et	   la	  
cuisine.	  La	  limite	  séparative	  de	  la	  parcelle	  est	  longée	  d’un	  mur	  en	  pierres	  de	  près	  de	  2m	  
de	  haut.	  Le	  patio	  est	  ainsi	  enfermé	  et	  protégé	  du	  vent.	  Une	  table	  de	  petite	  dimension	  et	  
une	  chaise	  y	  sont	  disposées.	  

	  

 Extension	  sur	  jardin	  ;	  en	  haut	  :	  volumétrie	  de	  la	  maison	  existante	  avec	  Figure	  8.
son	  extension	  en	  rouge,	  vue	  sur	  le	  patio	  ;	  en	  bas	  :	  vue	  extérieure	  et	  vue	  intérieure	  

de	  la	  pièce	  de	  vie	  située	  dans	  l’extension	  

Le	  salon-‐séjour,	  programme	  de	  l’extension,	  est	  ouvert	  vers	  le	  jardin	  au	  sud-‐ouest	  sur	  la	  
totalité	  de	  la	  façade.	  Le	  mur	  de	  clôture	  se	  poursuit	  le	  long	  de	  la	  parcelle	  créant	  un	  jardin	  
intime.	   Un	   chemin	   passe	   au	   fond	   du	   jardin,	   sans	   clôture	   pour	   marquer	   la	   propriété.	  
L’objectif	  était	  de	  créer	  un	  espace	  ouvert	  vers	  le	  jardin	  qui	  donne	  l’effet	  d’être	  construit	  
dans	   son	   prolongement	   en	   atténuant	   les	   limites	   intérieur/extérieur.	   Le	   passage	   de	  
l’existant	   vers	   l’extension	   est	   remarquable	   surtout	   dans	   le	   traitement	   de	   la	   lumière	  
beaucoup	   plus	   présente	   dans	   l’extension.	   Une	   fenêtre	   existante	   a	   été	   conservée	   bien	  
qu’elle	  sépare	  la	  salle	  de	  bain	  de	  la	  cuisine,	  deux	  pièces	  du	  même	  volume	  chauffé.	  Ces	  
éléments	  donnent	  l’impression	  d’être	  à	  la	  fois	  à	  l’intérieur	  et	  à	  l’extérieur.	  
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En	  revanche,	  on	  peut	  se	  poser	  des	  questions	  quant	  au	  chauffage	  d’hiver	  et	  aux	  risques	  
de	  surchauffe	  en	  été.	  En	  effet,	   le	  mur	  de	  clôture	  existant	  n’a	  pas	  été	   isolé	  pour	  garder	  
les	  pierres	  apparentes	  à	  l’intérieur,	  et	  la	  baie	  vitrée	  de	  5m	  de	  large	  environ	  exposée	  au	  
sud-‐ouest,	  n’est	  pourvue	  d’aucune	  protection	  solaire	  intérieure	  ou	  extérieure.	  Les	  habi-‐
tants	  disent	  ouvrir	  largement	  la	  baie	  en	  été	  pour	  ventiler	  et	  éviter	  ainsi	  les	  surchauffes.	  
S’ils	  en	  ressentent	  le	  besoin,	  ils	  se	  déplacent	  dans	  le	  second	  salon	  situé	  dans	  la	  maison	  
existante	  dont	   l’inertie	  est	  meilleure	  et	   la	  température	  moins	  élevée	  durant	   la	   journée	  
en	  été.	  

3.5.3 Surélévation	  en	  milieu	  dense	  sauvegardé,	  architecte	  Michaël	  Neau	  

Dans	  cet	  exemple,	   la	  maison	  existante	  est	  une	  maison	  en	  pierres	  de	  deux	  niveaux.	  Elle	  
est	  mitoyenne	  sur	  trois	  côtés	  et	  ne	  bénéfice	  d’aucun	  espace	  extérieur	  privé.	  Elle	  s’inscrit	  
dans	  le	  tissu	  ancien	  de	  la	  ville	  de	  Clisson,	  en	  Loire-‐Atlantique,	  où	  la	  plupart	  des	  maisons	  
sont	  étroites	  et	  hautes.	  

Au	  rez-‐de-‐chaussée,	  on	  trouve	  le	  bureau	  de	  l’architecte	  en	  exercice	  et	  une	  chambre.	  Les	  
pièces	   sont	   éclairées	   uniquement	   par	   la	   façade	   sur	   rue	   grâce	   aux	   fenêtres	   existantes.	  
Sous	  l’escalier	  qui	  mène	  aux	  pièces	  de	  vie	  à	  l’étage,	  un	  bureau	  a	  été	  placé,	  il	  est	  éclairé	  
grâce	  à	  un	  escalier	  sans	  contremarche	  et	  une	  porte	  d’entrée	  vitrée	  ainsi	  qu’un	  puits	  de	  
lumière	   dans	   le	   plancher	   de	   la	   cuisine	   située	   au-‐dessus.	   Hormis	   cette	   ouverture	   zéni-‐
thale,	   aucune	  modification	  n’a	   été	   faite	   concernant	   la	   lumière.	  A	   l’étage,	   on	   trouve	   la	  
cuisine,	  le	  salon-‐séjour	  et	  la	  salle	  de	  bain.	  

La	   toiture	   a	   été	   surélevée	   de	   manière	   à	   créer	   une	   chambre	   en	   mezzanine	   et	   à	   mi-‐
hauteur,	   un	   espace	   détente.	   Une	   grande	   ouverture	   de	   la	   largeur	   de	   la	   maison	   a	   été	  
créée,	  orientée	  nord-‐est	  (figure	  ci-‐après).	  Le	  propriétaire	  a	  remarqué	  que	  les	  rayons	  du	  
soleil	  parviennent	  en	  été	  jusque	  dans	  la	  chambre	  au-‐dessus	  et	  même	  au	  niveau	  du	  rez-‐
de-‐chaussée	  à	  travers	   le	  plancher	  vitré.	  La	  vue	  à	  travers	  cette	  nouvelle	  ouverture	  n’est	  
rendue	  possible	  qu’en	  gravissant	  l’escalier	  à	  mi-‐hauteur.	  

	  

 Surélévation	  en	  milieu	  dense	  sauvegardé	  ;	  volumétrie	  avec	  la	  Figure	  9.
surélévation	  en	  rouge	  et	  l’ouverture	  créée	  au	  nord	  ;	  vue	  vers	  l’ouverture	  créée	  

depuis	  la	  rue	  voisine	  
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3.5.4 Extension	  en	  mitoyenneté,	  architecte	  David	  Juet	  

La	  maison	  existante	  est	  située	  à	  Piriac-‐sur-‐Mer	  dans	  un	  tissu	  dense	  de	  maisons	  étroites	  
et	  hautes	  toutes	  mitoyennes.	  L’extension	  prolonge	  le	  gabarit	  de	  l’existant	  en	  conservant	  
son	   profil.	   La	   maison	   est	   située	   le	   long	   de	   la	   rue	   sur	   une	   parcelle	   de	   petite	   surface.	  
L’existant	  est	  de	  faible	  surface	  par	  rapport	  à	  l’extension	  qui	  est	  créée.	  Un	  traitement	  en	  
claire-‐voie	   conserve	   l’intimité	  depuis	   la	   rue,	  malgré	  une	   façade	  entièrement	  vitrée,	  en	  
recul	  par	  rapport	  à	  la	  structure	  en	  bois	  pour	  créer	  un	  sas	  d’entrée.	  A	  l’arrière,	  sur	  le	  petit	  
jardin,	  la	  façade	  orientée	  au	  sud-‐est	  est	  entièrement	  vitrée.	  Les	  pièces	  à	  vivre	  sont	  donc	  
orientées	   au	   sud-‐est,	   et	   largement	   ouvertes	   sur	   la	   cour.	   L’intimité	   du	   rez-‐de-‐chaussée	  
est	   assurée	   par	   un	   haut	  mur	   en	   pierres	   existant	   qui	   borde	   la	   parcelle.	   A	   l’intérieur,	   il	  
s’agit	  d’un	  grand	  volume	  toute	  hauteur	  dans	  lequel	  des	  mezzanines	  assurent	  la	  distribu-‐
tion	   des	   étages	   supérieurs	   (R+2)	   situés	   dans	   l’existant.	   Une	   partie	   de	   la	   structure	   en	  
claire-‐voie	   se	   soulève	  au	  niveau	  du	   toit	   à	  double	  pente	  pour	   conserver	  une	  vue	   sur	   la	  
mer	  au	  niveau	  R+2	  (figure	  ci-‐après).	  

La	  question	  des	  éventuelles	  surchauffes	  n’a	  pas	  été	  abordée	  par	  les	  habitants	  car	  la	  par-‐
celle	  étant	  située	  au	  bord	  de	  l’océan,	   les	  habitants	  ont	  considéré	  qu’il	  suffisait	  d’ouvrir	  
les	  fenêtres	  pour	  profiter	  d’un	  vent	  frais	  rafraichissant.	  En	  ce	  qui	  concerne	  la	  lumière,	  la	  
maison	   étant	   vitrée	   sur	   ses	   deux	   façades,	   la	   quantité	   de	   lumière	   leur	   paraissait	   suffi-‐
sante	  et	   la	  problématique	  de	   la	  préservation	  de	   leur	   intimité	  n’a	  pas	  été	  posée	  car	   les	  
chambres	  sont	  situées	  dans	  la	  partie	  existante	  plus	  fermée.	  

	  

 Extension	  en	  mitoyenneté	  ;	  en	  haut	  :	  plan	  masse	  et	  volumétrie	  du	  projet	  Figure	  10.
avec	  l’extension	  en	  rouge	  ;	  en	  bas	  :	  vue	  de	  la	  baie	  exposée	  sud-‐est,	  vue	  depuis	  

une	  mezzanine	  intérieure	  vers	  le	  sud-‐est,	  paroi	  en	  claire-‐voie	  sur	  la	  rue	  

N
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3.6 Résultats	  d’observations	  

Dans	  les	  projets	  que	  nous	  avons	  suivis,	  le	  sujet	  «	  lumière	  »	  a	  été	  abordé	  à	  plusieurs	  re-‐
prises,	  soit	  par	  les	  habitants,	  soit	  par	  les	  professionnels.	  Il	  est	  questionné	  pratiquement	  
dès	  la	  première	  rencontre	  entre	  les	  deux	  parties.	  

La	  lumière	  est	  abordée	  en	  terme	  de	  quantité.	  Dans	  l’exemple	  de	  la	  maison	  de	  Nort-‐sur-‐
Erdre,	   les	  clients	  commencent	  par	  faire	  visiter	  leur	  habitat	  existant	  avec	  cette	  question	  
posée	  aux	  architectes	  :	  «	  je	  veux	  plus	  de	  lumière,	  mon	  salon	  est	  trop	  sombre	  »	  puis	  dans	  
l’extension	   projetée,	   ils	   souhaitent	   du	   «	  verre	  »,	   du	   «	  contemporain	  »	   synonyme	   pour	  
eux	  de	  légèreté	  et	  de	  clarté,	  comme	  le	  laisse	  entendre	  leur	  discours.	  

De	   la	  part	  des	  particuliers,	   les	  vues	  vers	   le	   jardin	  ou	   l’intimité	  par	  rapport	  au	  voisinage	  
ne	   sont	   pas	   des	   éléments	   abordés.	   En	   revanche,	   les	   professionnels	   abordent	   ce	   sujet	  
dans	  le	  but	  de	  mieux	  dimensionner	  les	  ouvertures.	  

En	  revanche,	  dans	   les	  exemples	  présentés,	   les	  conditions	  de	  confort	  thermique	  en	   lien	  
avec	   l’ensoleillement	  sont	  très	  peu	  abordées	  par	   les	  professionnels	  ou	  les	  habitants	  au	  
début	  du	  projet.	  Ces	  questions	  peuvent	  parfois	  être	  posées	  par	  les	  professionnels	  quant	  
aux	  types	  d’occultations	  souhaitées	  dans	  le	  but	  d’éviter	  les	  surchauffes	  estivales.	  

Dans	  ces	  exemples	  de	  projets	  d’extensions	  de	  maisons,	   l’approche	  de	   la	   lumière	  a	  été	  
faite	   d’une	  manière	   intuitive,	   sans	   calculs,	   ni	   l’aide	   d’outils	   de	   simulations	   lumineuses	  
par	  exemple.	  Les	  concepteurs	  se	  déplacent	   in	  situ	  pour	  observer	  la	  position	  du	  soleil	  et	  
prennent	  en	  compte	   l’orientation	  du	  bâti	  existant.	  Dans	   les	   représentations	  produites,	  
ils	  utilisent	   les	  fonctionnalités	  des	   logiciels	  de	  modélisation	  qui	  permettent	  de	  dessiner	  
les	  ombres	  projetées,	  mais	  seulement	  dans	  un	  but	  de	  représentation	  réaliste	  du	  projet,	  
et	  non	  d’évaluation	  de	  l’incidence	  des	  espaces	  et	  dispositifs	  imaginés.	  

Le	   cas	  de	   la	  maison	  avec	  véranda	  que	   les	   clients	   souhaitaient	  modifier	  n’a	  pas	  abouti.	  
Cela	  aurait	  pourtant	  été	  intéressant	  pour	  notre	  étude	  car	  des	  questions	  de	  gestion	  de	  la	  
lumière	  naturelle	  et	  des	  problématiques	  de	  surchauffe	  étaient	  posées	  dans	  ce	  projet.	  

Finalement,	  les	  deux	  cas	  que	  nous	  avons	  pu	  suivre	  et	  qui	  ont	  fait	  l’objet	  d’une	  proposi-‐
tion	  de	  projet	  architectural,	  montrent	  que	  les	  architectes	  détiennent	  une	  certaine	  expé-‐
rience	  de	  la	  gestion	  de	  la	   lumière	  et	  s’appuient	  sur	  cette	  expérience	  pour	  concevoir.	  Si	  
besoin,	  une	  observation	  sur	  place	  à	  un	  moment	  choisi,	  ou	  un	  dialogue	  avec	   les	  clients	  
qui	  habitent	  déjà	  le	  lieu,	  leur	  a	  semblé	  suffisant	  pour	  analyser	  le	  site	  du	  point	  de	  vue	  de	  
l’ensoleillement.	  Nous	  avons	  pu	  voir	  que	   les	  contraintes	   réglementaires,	  mais	  aussi	   les	  
contraintes	  d’usage	  par	  rapport	  à	  un	  bâti	  existant,	  sont	  déterminantes	  dans	  le	  choix	  de	  
l’implantation	  de	  la	  volumétrie	  et	  de	  l’orientation	  des	  ouvertures.	  

Nous	  remarquons	  que	  la	  question	  des	  effets	  thermiques	  des	  choix	  réalisés	  comme	  celle	  
des	  dimensions	  et	  expositions	  des	  ouvertures,	  est	  rarement	  abordée,	  même	  lorsque	  de	  
larges	   vitrages	   exposés	   plein	   sud	   sont	   envisagés.	   Nous	   pouvons	   penser	   que	   ces	   ques-‐
tions	  sont	  traitées	  de	  manière	  implicite.	  Dans	  le	  cas	  de	  la	  maison	  de	  Nort-‐sur-‐Erdre,	  les	  
architectes	   ont	   probablement	   compté	   sur	   l’inertie	   de	   la	   partie	   ancienne	   construite	   en	  
pierres	  pour	  éviter	  les	  surchauffes	  estivales.	  Pour	  la	  maison	  près	  de	  la	  Roche-‐sur-‐Yon,	  les	  
concepteurs	  ont	  proposé	  une	  pergola	  au	  sud	  pour	  abriter	   les	  chambres	  en	  été.	  Cepen-‐
dant,	  les	  clients	  ont	  fait	  le	  choix	  de	  supprimer	  ce	  dispositif	  pour	  des	  raisons	  budgétaires,	  
et	  aucun	  autre	  moyen	  de	  protection	  n’a	  été	  proposé.	  
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Les	  exemples	  présentés	   ici	   reprennent	  différentes	   typologies	  d’extensions	  de	  maisons.	  
Ils	  confirment	  le	  fait	  que	  les	  concepteurs	  prennent	  en	  compte	  la	  lumière	  dans	  leurs	  pro-‐
cessus	  de	  conception,	  tout	  en	  s’appuyant	  principalement	  sur	  leur	  expérience	  pour	  juger	  
de	  la	  pertinence	  de	  leurs	  choix.	  Aucun	  d’entre	  eux	  n’a	  utilisé	  d’outils	  spécifiques	  ni	  pro-‐
posé	  d’évaluation	  précise	  des	  conséquences	  d’une	  forme,	  d’une	  orientation,	  du	  perce-‐
ment	  d’une	  ouverture,	  d’un	  choix	  de	  matériau,	  etc.	  Toutefois,	  on	  a	  vu	  que	  cela	  pouvait	  a	  
posteriori	  amener	  certaines	  difficultés	  comme	  des	  surchauffes	  estivales,	  ou	  un	  manque	  
d’intimité	  qui	  impliquent	  des	  adaptations	  du	  projet	  de	  la	  part	  des	  habitants.	  

On	   pourrait	   donc	   conclure	   cette	   partie	   d’observation	   en	  mentionnant	   que	   la	   lumière	  
naturelle	  est	  abordée	  dans	  ces	  projets	  de	  manière	   intuitive,	  sans	  évaluation	  précise	  de	  
son	  impact	  sur	  le	  confort	  et	  l’usage	  des	  lieux	  par	  les	  futurs	  habitants.	  

3.7 Difficultés	  de	  l’approche	  

L’approche	  choisie	  s’est	  avérée	  difficile	  à	  mettre	  en	  œuvre,	  du	  fait	  du	  caractère	  aléatoire	  
de	  chaque	  projet,	  tant	  dans	  sa	  forme	  que	  dans	  son	  évolution	  au	  fil	  du	  temps.	  Pour	  me-‐
ner	  à	  bien	  l’observation	  de	  la	  place	  de	  la	  lumière	  naturelle	  dans	  ces	  projets	  d’extension,	  
une	  plus	  longue	  période	  d’observation	  et	  une	  très	  grande	  disponibilité	  seraient	  requises,	  
de	  manière	  à	  observer	  le	  passage	  des	  premières	  intentions	  des	  acteurs	  du	  projet	  jusqu’à	  
l’appropriation	  de	  la	  maison,	  une	  fois	  construite	  et	  habitée.	  Une	  disponibilité	  immédiate	  
serait	  également	  nécessaire	  pour	  pouvoir	  suivre	  le	  développement	  du	  projet	  au	  jour	  le	  
jour,	  assister	  aux	  réunions	  avec	  les	  futurs	  habitants	  en	  soirée,	  s’immiscer	  dans	  l’agence	  
du	  concepteur	  en	  journée,	  se	  faire	  oublier	  des	  acteurs,	  retranscrire	  leurs	  faits	  et	  gestes,	  
le	  vocabulaire	  utilisé,	  etc.	  

Nous	   avions	   largement	   sous-‐estimé	   l’importance	   de	   cet	   investissement	   dans	   le	   lance-‐
ment	  de	   cette	  phase	  de	   recherche.	   Les	   résultats	  obtenus	   sont	  donc	   fragmentaires,	  du	  
fait	  du	  temps	  très	  court	  dévolu	  à	  la	  recherche	  (quelques	  mois)	  et	  de	  la	  disponibilité	  par-‐
tielle	  des	  chercheurs.	  Cela	  n’entame	  pas	   le	  bienfondé	  de	   la	  démarche,	  mais	   il	  convien-‐
drait	  de	  la	  mener	  dans	  un	  cadre	  adapté	  et	  sur	  une	  période	  plus	  longue.	  
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4. Enquête	  auprès	  de	  clients	  d’un	  magasin	  
Leroy-‐Merlin	  

4.1 Objectifs	  et	  protocole	  de	  l’enquête	  

4.1.1 Objectifs	  

La	  première	  phase	  de	  suivis	  de	  projets	  a	  montré	  que	  la	  lumière	  naturelle	  est	  abordée	  de	  
manière	  intuitive	  dans	  les	  projets	  d’extension	  de	  maison	  individuelle,	  sans	  évaluation	  de	  
ses	  différents	  impacts	  lumineux	  ou	  thermiques	  et	  des	  conséquences	  éventuelles	  en	  ma-‐
tière	  d’usage,	  de	  confort	  ou	  de	  maîtrise	  de	  l’énergie,	  notamment	  pour	  ce	  qui	  concerne	  
les	  surchauffes	  estivales.	  

Ce	  constat	  n’est	  pas	  très	  nouveau	  et	  il	  a	  conduit	  différents	  chercheurs	  et	  professionnels	  
à	   rechercher	   depuis	   quelques	   années	   une	   plus	   grande	   démocratisation	   des	   outils	   de	  
simulation	  lumineuse	  dans	  les	  projets	  d’habitat	  ordinaire,	  de	  manière	  à	  mieux	  anticiper	  
les	  éventuels	  problèmes	  posés	  par	  une	  maîtrise	   trop	   sommaire	  des	   flux	   lumineux.	  Ce-‐
pendant,	  mettre	  en	  avant	   le	  recours	  aux	  outils	  de	  simulation	  n’est	  pas	  suffisant.	   Il	   faut	  
encore	   se	   demander	   comment	   les	   particuliers	  maîtres	   d’ouvrage	   des	   projets	   de	   cons-‐
truction	  appréhendent	   ces	   évaluations	   techniques.	   L’appropriation	  du	  projet	   lumineux	  
de	  la	  maison,	  en	  relation	  avec	  les	  paramètres	  de	  confort,	  d’usage	  et	  de	  bonne	  maîtrise	  
énergétique	   du	   projet,	   passe	   en	   effet	   par	   une	   appréhension	   et	   une	   compréhension	  
claire	  des	  résultats	  produits	  par	  les	  simulations	  lumineuses	  et	  solaires.	  

En	  réponse	  à	  cette	  question,	  l’objectif	  de	  cette	  seconde	  phase	  d’enquête	  est	  d’évaluer	  le	  
niveau	  de	  compréhension	  des	  images	  de	  simulation	  lumineuse,	  pour	  des	  particuliers	  en	  
situation	  potentielle	  de	  mise	  en	  œuvre	  d’un	  projet	  d’extension	  de	  maison	  individuelle.	  Si	  
dans	   la	  partie	  précédente,	  nous	  avons	  abordé	   le	  projet	  d’extension	  par	   l’intermédiaire	  
des	  professionnels,	  nous	  allons,	  dans	  cette	  seconde	  phase,	  donner	  la	  parole	  à	  l’usager	  et	  
maître	  d’ouvrage	  potentiel,	  avec	  pour	  objectif	  d’évaluer	  sa	  compréhension	  de	  différents	  
exemples	  d’images	  d’analyses	  lumineuses	  produites	  sur	  un	  projet	  de	  maison.	  

Nous	  avons	  fait	  le	  choix	  d’interroger	  les	  clients	  d’un	  magasin	  de	  bricolage,	  car	  ils	  sont	  de	  
toute	   évidence	   plus	   susceptibles	   que	   d’autres	   d’avoir	   un	   projet	   en	   cours	   de	  modifica-‐
tions	   de	   leur	   habitat.	   Il	   s’agit	   d’une	   recherche	   exploratoire	   dont	   l’échantillon	   de	   per-‐
sonnes	  interrogées	  n’est	  pas	  représentatif	  de	  la	  population	  mais	  correspond	  aux	  clients	  
volontaires	  se	  trouvant	  dans	  le	  magasin	  au	  moment	  où	  se	  déroulait	  l’enquête.	  Une	  fois	  
encore,	  nous	  précisons	  que	  cette	  courte	  étude	  ne	  cherche	  pas	  à	  être	  exhaustive,	  objectif	  
trop	  ambitieux	  en	  quelques	  mois,	  mais	  plutôt	  à	  proposer	  quelques	  constat	  et	  à	  établir	  
des	  premières	  pistes	  de	  réflexion.	  

Nous	  avons	  choisi	  le	  magasin	  LEROY	  MERLIN	  de	  Saint	  Barthélémy	  d’Anjou	  près	  d’Angers,	  
qui	  a	   fait	   l’objet	  d’une	   récente	   restructuration	  de	   ses	   locaux	  et	  a	   rouvert	  au	  public	  au	  
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début	  du	  mois	  d’octobre	  2012.	  Des	  contacts	  ont	  été	  pris	  en	  amont	  avec	  la	  direction	  et	  le	  
principe	  d’une	  enquête	  au	  sein	  du	  magasin	  lui-‐même	  a	  été	  accepté.	  Les	  responsables	  du	  
magasin	  ont	  mis	  à	  notre	  disposition	  une	  table	  et	  des	  chaises	  à	   l’entrée	  du	  magasin,	  en	  
face	  de	  la	  banque	  d’accueil.	  

4.1.2 Protocole	  d’enquête	  

Le	  protocole	  choisi	  est	  basé	  sur	  des	  entretiens	  semi-‐directifs.	  Nous	  prenons	  des	  notes	  à	  
partir	  du	  discours	  des	  enquêtés	  après	  avoir	  présenté	  l’objet	  de	  notre	  étude.	  

L’enquête	   se	  déroule	  en	  deux	  phases.	   La	  première	  phase	  consiste	  à	  présenter	  aux	  en-‐
quêtés	  les	  plans	  d’une	  maison	  très	  simple	  qui	  a	  fait	  l’objet	  d’une	  extension.	  Nous	  avons	  
choisi	   la	   forme	   la	  plus	  courante	  d’extension	  de	  maison	   individuelle	  à	  savoir	  une	  exten-‐
sion	   sur	   jardin	  qui	   agrandit	   la	   surface	  de	   la	  pièce	  de	   vie	   tout	  en	  élargissant	   le	   volume	  
initial.	  Nous	  leur	  présentons	  ensuite,	  sur	  des	  supports	  cartonnés,	  des	  images	  d’analyses	  
lumineuses	  :	   taches	  solaires,	  durées	  d’ensoleillement,	   facteur	  de	   lumière	  du	   jour	  et	   lu-‐
minances	   dans	   la	   maison,	   avant	   et	   après	   extension.	   De	   la	   même	   manière,	   nous	   leur	  
montrons	  des	   images	  photoréalistes	  de	   l’espace	  principal	  de	  vie	  avant	  et	  après	  exten-‐
sion.	  L’objectif	  de	  cette	  première	  phase	  est	  d’évaluer	   la	  compréhension	  de	  ces	   images	  
par	   les	  enquêtés,	  en	  posant	  une	  question	  simple	  :	  est-‐ce	  que	  ces	   images	  vous	  appren-‐
nent	  quelque	  chose	  de	  la	  maison	  ?	  

La	  seconde	  phase	  consiste	  à	  amener	  les	  enquêtés	  à	  parler	  de	  leur	  propre	  projet,	  s’il	  y	  a	  
lieu,	  en	  les	  interrogeant	  sur	  l’intérêt	  ou	  la	  nécessité	  éventuelle	  de	  produire	  des	  images	  
comme	   celles	   qu’ils	   viennent	   de	   voir,	   pour	   faciliter	   leurs	   choix.	   Cela	   nous	   permet	   de	  
mieux	  évaluer	  leur	  compréhension	  des	  images	  et	  l’intérêt	  qu’ils	  y	  trouvent.	  

Il	  était	  important	  dans	  notre	  protocole	  de	  présenter	  les	  mêmes	  types	  d’images	  aux	  en-‐
quêtés,	  avant	  et	  après	  extension.	  En	  effet,	  nous	  pensons	  que	  la	  comparaison	  permet	  de	  
déclencher	  plus	  facilement	  la	  parole.	  D’un	  point	  de	  vue	  pratique,	  nous	  avons	  numéroté	  
les	  images	  afin	  que	  les	  enquêtés	  puissent	  s’y	  référer	  sans	  difficulté.	  Nous	  les	  avons	  pré-‐
senté	  aux	  enquêtés	  en	  leur	  expliquant	  oralement	  ce	  qui	  était	  représenté,	  comment	  ces	  
informations	  devaient	  être	  interprétées,	  et	  quelle	  conclusion	  on	  pouvait	  en	  tirer.	  

Durant	  l’entretien,	  nous	  avons	  abordé	  différents	  niveaux	  dans	  le	  discours	  des	  enquêtés	  
à	  partir	  des	  questions	  suivantes	  :	  

 	  	  Compréhension	   des	   images	  :	  Comment	   comprenez-‐vous	   ces	   images	  ?	   Est-‐ce	   que	  
vous	  pouvez	  me	  dire	  ce	  que	  vous	  avez	  retenu	  de	  ces	   images	  ?	  Est-‐ce	  que	  vous	  observez	  
des	  différences	  entre	  les	  images	  (avant/après	  extension,	  été/hiver)	  ?	  

 	  	  Projection	  dans	  l’image	  :	  Est-‐ce	  que	  cette	  maison	  vous	  semble	  agréable	  à	  vivre	  en	  
hiver/en	  été	  ?	  Est-‐ce	  que	  cette	  image	  vous	  apporte	  une	  information	  utile	  pour	  votre	  pro-‐
jet	  ?	  Est-‐ce	  que	  vous	  apprenez	  quelque	  chose	  de	  nouveau	  ?	  

 	  	  Adhésion	  à	  l’image	  :	  Ces	  images	  peuvent-‐elles	  jouer	  un	  rôle	  dans	  les	  décisions	  que	  
vous	  prendrez	  pour	  votre	  projet	  ?	  Par	  exemple,	  à	  partir	  de	  ces	   images,	  est-‐ce	  que	  vous	  
déduirez	  qu’il	  faut	  mettre	  des	  protections	  aux	  fenêtres	  ?	  Si	  oui,	  quelles	  protections	  pour	  
quelles	   fenêtres	  ?	  Où	  placeriez-‐vous	   la	   télévision	  ?	  Où	   imaginez-‐vous	   vous	  asseoir	   pour	  
prendre	   votre	   petit	   déjeuner	  ?	   Est-‐ce	   que	   cela	   peut	   vous	   aider	   dans	   le	   choix	   de	  
l’emplacement	  des	  fenêtres,	  des	  portes	  ou	  du	  mobilier	  dans	  votre	  maison	  ?	  
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Au	  total,	  nous	  avons	  interrogé	  29	  personnes.	  Tous	  les	  entretiens	  ont	  fait	  l’objet	  de	  prises	  
de	  notes	  retranscrites	  en	  annexe	  de	  ce	  document.	  Il	  avait	  également	  été	  émis	  l’idée	  que	  
nous	  pourrions	  enregistrer	   le	  discours	  des	  enquêtés,	  mais	  cela	  s’est	  avéré	  compliqué	  à	  
mettre	  en	  œuvre,	  du	  fait	  du	  contexte	  et	  de	  la	  difficulté	  de	  trouver	  des	  volontaires	  pour	  
participer	  à	  notre	  enquête.	  Le	  contact	  était	   fragile	  et	   l’interrompre	  pour	  demander	  un	  
enregistrement	  s’avérait	  risqué.	  Nous	  avons	  donc	  opté	  pour	  la	  prise	  de	  notes,	  qui	  s’est	  
finalement	   révélée	   d’autant	   plus	   efficace	   car	   elle	   offre	   des	   temps	   de	   pause	   dans	  
l’entretien,	  qui	  permettent	  à	  l’enquêté	  de	  s’interroger	  sur	  son	  propre	  discours.	  

Pour	  l’analyse,	  ces	  notes	  ont	  été	  interprétées	  au	  moyen	  d’une	  grille	  spécifique,	  en	  fonc-‐
tion	  des	  sujets	  abordés	  par	  les	  personnes	  interviewées.	  Cette	  grille	  d’analyse	  figure	  éga-‐
lement	  en	  annexe	  du	  présent	  rapport.	  

4.2 Fabrication	  des	  images	  

La	  fabrication	  des	  images	  à	  présenter	  aux	  enquêtés	  a	  été	  une	  tâche	  longue	  malgré	  une	  
géométrie	  simple.	  La	  complexité	  résultait	  à	  la	  fois	  des	  compétences	  nécessaires	  pour	  la	  
manipulation	  des	  différents	  outils	  (Sketchup,	  Solene,	  3DS	  Max	  et	  Velux	  Daylight	  Visuali-‐
zer),	  de	  la	  quantité	  d’images	  à	  produire	  (choix	  des	  paramètres,	  des	  heures,	  des	  périodes	  
de	   l’année)	  pour	  éviter	  de	   fournir	  une	   information	  confuse	  aux	  enquêtés,	  de	   la	   repré-‐
sentation	  (choix	  des	  codes	  couleurs	  pour	  s’assurer	  de	  la	  bonne	  compréhension,	  nécessi-‐
té	  ou	  non	  de	  figurer	  une	  échelle,	  rendre	   lisible	   la	  planche	  dans	  son	  ensemble)	  et	  enfin	  
du	  discours	  de	  l’enquêteur	  en	  accompagnement	  des	  images	  produites.	  

Ces	  difficultés	  ont	  trouvé	  différentes	  solutions.	  Nous	  avons	  tout	  d’abord	  fait	  appel	  à	  des	  
chercheurs	  aux	  compétences	  complémentaires,	   sachant	  maitriser	  des	  outils	  différents.	  
Pour	  le	  choix	  des	  images	  à	  présenter	  aux	  enquêtés,	  nous	  avons	  commencé	  par	  produire	  
l’ensemble	  des	  images	  que	  nous	  projetions	  au	  départ,	  puis	  nous	  avons	  fait	  un	  tri	  en	  ne	  
retenant	   que	   ce	  qui	   nous	   semblait	   pertinent.	   Pour	   les	  modes	  de	   représentation,	   nous	  
avons	  procédé	  de	  la	  même	  manière	  en	  produisant	  les	  images	  et	  en	  les	  comparant.	  Enfin,	  
pour	   le	  discours,	  nous	  avons	  adapté	  notre	  manière	  de	  présenter	   les	   images,	   suite	  aux	  
premiers	   entretiens,	  mais	   dans	   l’ensemble	   les	   adaptations	   en	   cours	  ont	   été	  peu	  nom-‐
breuses,	  comme	  nous	  le	  verrons	  par	  la	  suite.	  

4.2.1 Plan	  habité	  

Pour	   la	   première	   phase	   de	   cette	   enquête,	   nous	   avons	   représenté	   la	  maison	   avant	   et	  
après	  extension	  sous	  la	  forme	  d’un	  plan	  habité.	  En	  nous	  inspirant	  des	  plans	  de	  vente	  que	  
l’on	   trouve	   dans	   les	   plaquettes	   de	   communication	   des	   promoteurs	   immobiliers,	   nous	  
avons	  réalisé	  un	  plan	  habité	  montrant	  les	  différentes	  pièces	  meublées,	  avec	  l’indication	  
des	  surfaces,	  des	  matières	  au	  sol	  pour	  les	  distinguer	  et	  des	  ombres	  pour	  montrer	  le	  re-‐
lief	  des	  parois	  verticales.	  Nous	  ne	  souhaitions	  pas	  que	  la	  discussion	  porte	  sur	  le	  plan	  de	  
la	   construction,	   c’est	   pourquoi	   nous	   avons	   proposé	   un	   plan	   très	   simple,	   sans	   con-‐
texte,	  qui	  ne	  doit	  pas	   interpeler	   l’enquêté	  mais	  au	  contraire	  être	   facilement	  et	   rapide-‐
ment	  compris	  (figure	  ci-‐après).	  

Nous	  avons	  utilisé	  les	  logiciels	  Sketchup	  et	  Photoshop.	  
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 Planche	  des	  plans	  de	  la	  maison,	  avant/après	  extension	  Figure	  11.

Comme	   toutes	   les	   images	   produites,	   ces	   deux	   plans	   sont	   présentés	   sur	   un	   format	   A3	  
plastifié,	  l’un	  à	  côté	  de	  l’autre,	  imprimés	  en	  couleur,	  à	  la	  même	  échelle	  avec	  l’indication	  
de	  l’orientation	  mais	  sans	  légende.	  

4.2.2 Simulations	  d’exposition	  au	  soleil	  

Les	  simulations	  pour	   l’analyse	  solaire	  ont	  été	  réalisées	  à	   l’aide	  du	   logiciel	  Solene	  déve-‐
loppé	  par	   le	   laboratoire	  CERMA	  et	  présenté	  en	  annexe.	  Nous	  avons	  réalisé	  deux	  types	  
de	   simulations	   solaires	   différentes	  :	   celle	   des	   taches	   solaires	   à	   différentes	   heures,	   et	  
celle	  des	  durées	  d’ensoleillement	  cumulé	  dans	  les	  pièces.	  

Les	  tâches	  solaires	  

Les	  tâches	  solaires	  représentent	  la	  projection	  du	  soleil	  au	  sol	  et	  sur	  les	  parois	  des	  pièces	  
intérieures	  de	  la	  maison,	  à	  travers	  les	  différentes	  ouvertures,	  en	  supposant	  un	  ciel	  par-‐
faitement	  dégagé.	  

Elles	  ont	  été	  représentées	  à	  9h,	  12h	  et	  15h	  le	  21	  décembre	  (heures	  solaires)	  et	  8h,	  11h	  
et	  14h	   le	  21	   juin	   (heures	   solaires)	  de	  manière	  à	  avoir	   les	  mêmes	  heures	   légales	  :	   10h,	  
13h	  et	  16h.	  

Ces	   images	  ont	  été	   réalisées	  avant	  et	   après	  extension	  de	   la	  maison	  et	  présentées	  aux	  
enquêtés	  sur	  des	  formats	  A3	  permettant	  de	  comparer	  les	  images	  (figure	  ci-‐après).	  
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Nous	  avons	   fait	   le	  choix	  d’une	   représentation	  en	  plan	  pour	   les	   taches	  solaires,	  de	  ma-‐
nière	  à	  conserver	   le	  même	  point	  de	  vue	  que	  celui	  utilisé	  pour	   les	  plans	  habités.	  Néan-‐
moins,	  nous	  avons	  présenté	  des	  plans	  en	  perspective	  de	  manière	  à	  percevoir	  les	  parois	  
verticales	   et	   les	   taches	   solaires	  qui	   s’y	  projettent.	   Pour	   ce	  qui	   concerne	   la	  palette	  des	  
couleurs,	  nous	  avons	  choisi	  de	  conserver	  les	  codes	  de	  couleurs	  classiques	  en	  gris	  sombre	  
pour	   les	  ombres	  et	   jaune	  pour	   les	   taches	  de	   soleil.	  Ce	  code	  est	   facilement	   lisible	  pour	  
des	  non-‐initiés.	  

Nous	  avons	  fait	  le	  choix	  de	  présenter	  seulement	  les	  simulations	  à	  13h	  (heure	  légale)	  en	  
été	  et	  en	  hiver.	  Les	  autres	  simulations	  à	  10h	  et	  16h	  (heures	  légales)	  étaient	  disponibles	  
sur	  d’autres	  planches	  que	  nous	  avions	  mises	  de	  côté	  pour	  les	  présenter	  si	  la	  situation	  se	  
présentait	  (discussions	  autour	  d’une	  tache	  solaire	  en	  particulier,	  mauvaise	  compréhen-‐
sion	  des	  images).	  Nous	  pensons	  en	  effet	  qu’il	  était	  inutile	  de	  compliquer	  la	  compréhen-‐
sion	  du	  projet	  en	  multipliant	  les	  éléments	  d’analyse.	  

	  

 Planche	  des	  taches	  solaires	  été/hiver,	  avant/après	  extension	  Figure	  12.

Les	  durées	  d’ensoleillement	  

Les	  durées	  d’ensoleillement	  correspondent	  au	  temps	  pendant	  lequel	  chaque	  partie	  de	  la	  
maison	  reçoit	  le	  soleil	  pendant	  une	  période	  donnée,	  en	  supposant	  un	  ciel	  parfaitement	  
dégagé	  pendant	  cette	  période.	  

Elles	   ont	   été	   calculées	   pour	   les	   deux	   journées	   caractéristiques	   des	   solstices,	   le	   21	   dé-‐
cembre	  et	  le	  21	  juin.	  Nous	  avions	  dans	  un	  premier	  temps	  retenu	  également	  les	  dates	  de	  
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mi	  saison	   (21	  mars	  et	  21	  septembre)	  mais	  cela	  multipliait	   les	   images	  sans	  apporter	  de	  
réels	  éclaircissements	  sur	   la	  compréhension	  des	  usagers.	  En	  effet,	   il	   s’agissait	  d’une	  si-‐
tuation	   d’entre-‐deux,	   pas	   réellement	   tranchée,	   qui	   nous	   semblait	   peu	   favorable	   pour	  
inciter	  la	  parole	  des	  enquêtés.	  	  

Afin	  que	  les	  enquêtés	  ne	  confondent	  pas	  ces	  simulations	  avec	  les	  tâches	  solaires,	  nous	  
avons	  fait	  le	  choix	  d’utiliser	  un	  code	  couleur	  différent,	  qui	  ne	  représente	  pas	  les	  taches	  
solaires	   et	   qui	   ne	   soit	   pas	   non	   plus	   le	   code	   habituel	   des	   simulations	   thermiques	   en	  
bleu/rouge.	  Après	  plusieurs	  essais,	  nous	  avons	  opté	  pour	  un	  dégradé	  orangé	  sur	  un	  fond	  
vert	  (figure	  ci-‐après).	  Plus	  la	  teinte	  est	  orange	  et	  plus	  longtemps	  le	  point	  en	  question	  est	  
exposé	   au	   soleil	   pendant	   la	   journée	   considérée.	   Les	   zones	   coloriées	   en	   vert	   ne	   voient	  
jamais	  le	  soleil	  pendant	  cette	  journée.	  

	  

 Planche	  des	  durées	  d’ensoleillement	  été/hiver,	  avant/après	  extension	  Figure	  13.

4.2.3 Simulations	  lumineuses	  

Les	  simulations	  pour	  l’analyse	  lumineuse	  ont	  été	  réalisées	  avec	  le	  logiciel	  Velux	  Daylight	  
Visualizer	  que	  nous	  avons	  présenté	  en	  annexe.	  Elles	  concernent	  le	  facteur	  de	  lumière	  du	  
jour	  et	  la	  luminance	  des	  parois.	  

Nous	  avions	  également	  prévu	  de	  présenter	  une	  simulation	  d’éclairement	  intérieur	  pour	  
la	   pièce	  principale	   (réalisée	   avec	  Solene).	   Cependant,	   nous	   avons	  décidé	  de	   réduire	   le	  
nombre	  d’images	  de	  simulation	  lumineuse	  à	  présenter	  aux	  enquêtés	  pour	  ne	  garder	  que	  
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l’information	  essentielle.	  De	  plus,	   les	   images	  d’éclairement	  produites	  nous	  paraissaient	  
plus	  difficilement	  compréhensibles	  pour	  des	  non-‐initiés.	  

Le	  facteur	  de	  lumière	  du	  jour	  

Le	   facteur	  de	   lumière	  du	   jour	   (FLJ)	  est	   le	   rapport	  de	   l’éclairement	   intérieur	  reçu	  en	  un	  
point	   du	   plan	   de	   référence	   (généralement	   le	   plan	   de	   travail	   ou	   le	   niveau	   du	   sol)	   à	  
l’éclairement	  extérieur	  simultané	  sur	  une	  surface	  horizontale	  en	  site	  parfaitement	  déga-‐
gé.	  Il	  s’exprime	  en	  pourcentage	  et	  constitue	  un	  indicateur	  couramment	  utilisé	  pour	  éva-‐
luer	  la	  qualité	  d’éclairement	  d’une	  pièce	  sous	  un	  ciel	  couvert	  uniforme.	  Il	  ne	  s’agit	  donc	  
plus	   ici	   de	   la	   pénétration	   localisée	  du	   soleil	   dans	   la	  maison,	  mais	   de	   la	   diffusion	  de	   la	  
lumière	   sur	   toutes	   les	   surfaces	   intérieures.	   Il	   est	   indépendant	   de	   la	   saison	   et	   permet	  
d’évaluer	   l’apport	   de	   lumière	   naturelle	   dans	   des	   conditions	   plutôt	   défavorables	   (ciel	  
couvert	  hivernal	  par	  exemple).	  

Dans	  la	  planche	  que	  nous	  avons	  réalisée	  (figure	  ci-‐après),	  le	  FLJ	  est	  représenté	  au	  sol	  par	  
un	  dégradé	  du	  blanc	  au	  noir	  sur	  une	  vue	  en	  plan	  de	  la	  maison,	  avant	  et	  après	  extension.	  
Nous	  avons	  également	  accompagné	   les	  plans	  d’une	  échelle	   graphique	  pour	   illustrer	   le	  
FLJ	  qui	  n’est	  pas	  un	  facteur	  connu	  du	  grand	  public.	  

	  

 Planche	  des	  facteurs	  de	  lumière	  du	  jour,	  avant/après	  extension	  Figure	  14.
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La	  luminance	  des	  parois	  

La	  luminance	  est	  l'intensité	  lumineuse	  d'une	  surface	  (par	  exemple	  une	  cloison	  intérieure	  
éclairée	  par	  la	  lumière	  naturelle	  dans	  notre	  exemple)	  divisée	  par	  l'aire	  de	  cette	  surface	  
dans	  une	  direction	  donnée	   (la	   direction	  du	   regard	  dans	  notre	   exemple).	   La	   luminance	  
n’est	  pas	  liée	  à	  la	  taille	  de	  la	  surface	  lumineuse	  et	  elle	  traduit	  la	  sensation	  visuelle	  de	  la	  
lumière.	  Elle	  représente	  correctement	  l’impression	  de	  l’éclairement	  dans	  une	  pièce.	  

Nous	  avons	  simulé	   la	   luminance	  sur	  quatre	   images	  de	  la	  maison,	  avant	  et	  après	  exten-‐
sion.	  Il	  ne	  s’agit	  plus	  de	  vues	  en	  plans	  mais	  de	  perspective	  calculées	  d’après	  la	  position	  
d’un	  observateur	  situé	  dans	  la	  pièce	  principale	  de	  la	  maison	  et	  qui	  regarde	  vers	  les	  baies	  
vitrées	  exposées	  au	  sud.	  Un	  plan	  de	  la	  maison,	  ainsi	  qu’une	  vue	  en	  3D,	  sont	  ajoutés	  à	  la	  
planche	  pour	  permettre	  de	  mieux	  situer	  le	  point	  de	  vue	  choisi	  (figure	  ci-‐après).	  

Pour	  la	  rendre	  plus	  objectivable,	  la	  luminance	  est	  représentée	  en	  fausses	  couleurs	  dans	  
un	  dégradé	  de	  couleurs	  froides	  vers	  des	  couleurs	  chaudes.	  Nous	  avons	  choisi	  les	  mêmes	  
heures	   légales	   que	   précédemment	   afin	   de	   ne	   pas	  multiplier	   l’information	   ni	   créer	   de	  
confusions.	   Comme	   pour	   les	   taches	   solaires,	   nous	   avons	   préparé	   des	   planches	   à	   part	  
avec	   des	   images	   complémentaires	   (simulations	   à	   10h,	   13h	   et	   16h,	   heures	   légales)	   à	  
montrer	  aux	  enquêtés	  si	  le	  besoin	  s’en	  fait	  sentir.	  

	  

 Planche	  des	  luminances	  dans	  la	  pièce	  de	  séjour,	  avant/après	  extension	  Figure	  15.
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4.2.4 Images	  photoréalistes	  

L’image	   photoréaliste,	   à	   l’instar	   d’un	   tableau,	   est	   une	   image	   construite	   qui	   permet	   à	  
l’auteur	  de	  montrer	   ce	  qu’il	   veut	   donner	   à	   voir.	   Contrairement	   aux	   images	  de	   simula-‐
tions	  qui	  sont	  objectivables,	  les	  images	  photoréalistes	  expriment	  un	  point	  de	  vue	  subjec-‐
tif	  d’une	  scène	  donnée	  tout	  en	  faisant	  croire	  à	  une	  réalité	  perçue.	  Il	  est	  facile	  dans	  une	  
image	  photoréaliste	  d’ajouter	  des	   lumières,	  de	  placer	   le	  soleil	  où	  l’on	  veut,	  de	  changer	  
les	  caractéristiques	  des	  matériaux,	  etc.,	  pour	  exprimer	  une	  ambiance	  particulière.	  

Pour	  notre	  enquête,	  les	  images	  photoréalistes	  ont	  été	  réalisées	  avec	  le	  logiciel	  3DS	  Max	  
à	  partir	  du	  modèle	  3D	  de	  la	  maison.	  Nous	  avons	  choisi	  le	  point	  de	  vue	  de	  manière	  à	  ce	  
que	  les	  enquêtés	  voient	  la	  pièce	  de	  vie	  et	  les	  ouvertures	  orientées	  sud	  vers	  le	  jardin.	  Les	  
objets	  qui	  y	  ont	  été	  placés	  orientent	   le	   regard	  vers	   le	  centre	  de	   la	  pièce	  où	  semble	  se	  
dérouler	  une	  activité	  sur	  la	  table	  de	  la	  salle	  à	  manger.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  personnage	  appa-‐
rent	  mais	  la	  disposition	  des	  objets	  laisse	  supposer	  qu’une	  vie	  s’y	  déroule.	  Sur	  la	  planche,	  
nous	  avons	  mis	  en	  valeur	   l’image	  après	  extension	  de	  manière	  à	   faire	  en	   sorte	  que	   les	  
enquêtés	  puissent	  se	  sentir	  un	  peu	  comme	  chez	  eux	  et	  être	  projetés	  dans	  l’image	  (figure	  
ci-‐après).	  

	  

 Planche	  des	  vues	  intérieures	  du	  séjour,	  avant/après	  extension	  Figure	  16.
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4.3 Déroulement	  des	  enquêtes	  

4.3.1 Contexte	  pratique	  

Nous	   avons	   réalisé	   les	   enquêtes	   auprès	   des	   clients	   présents	   dans	   le	   magasin	   LEROY	  
MERLIN	  de	  Saint	  Barthélémy	  d’Anjou.	  La	  trentaine	  d’entretiens	  réalisés	  ne	  constitue	  pas	  
un	  échantillon	  représentatif	  de	  la	  population	  mais	  permet	  une	  première	  approche	  qu’il	  
serait	  intéressant	  de	  prolonger.	  

Les	   enquêtes	   se	   sont	   déroulées	   entre	   le	   11	   et	   le	   25	   octobre	   2012.	   Une	   table	   et	   des	  
chaises	  ont	  été	  mises	  à	  notre	  disposition	  à	   l’entrée	  du	  magasin,	   en	   face	  de	   la	  banque	  
d’accueil	  (figure	  ci-‐après).	  Nous	  avons	  interpellé	  les	  visiteurs	  du	  magasin	  au	  moment	  où	  
ils	  y	  entraient.	  Mis	  à	  part	  un	  salarié	  du	  magasin	  LEROY	  MERLIN	  qui	  s’est	  prêté	  à	  notre	  
enquête	  car	  il	  avait	  un	  projet	  de	  modification	  de	  son	  habitat,	  nous	  avons	  interpellé	  des	  
personnes	  sans	  savoir	  si	  elles	  planifiaient	  des	  travaux	  ou	  non.	  

	  

 Position	  de	  l’enquêteur	  sur	  le	  plan	  général	  du	  magasin	  Figure	  17.

Nous	  avons	  rapidement	  remarqué	  que	  notre	  position	  dans	  un	  lieu	  de	  vente	  rendait	  diffi-‐
cile	   le	   contact	  avec	   les	   clients	  qui	   redoutaient	  une	  démarche	  à	  des	   fins	   commerciales.	  
Toutefois,	   une	   fois	   la	   discussion	  enclenchée	  et	   les	   objectifs	   expliqués,	   les	   enquêtés	   se	  
sont	  avérés	  intéressés	  et	  impliqués,	  révélant	  parfois	  des	  détails	  très	  personnels	  de	  leur	  
manière	  de	  vivre	  dans	  leur	  habitat.	  
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4.3.2 Mise	  en	  œuvre	  et	  adaptation	  du	  protocole	  

Les	  premiers	  entretiens	  ont	  donné	  lieu	  à	  des	  adaptations	  du	  protocole	  d’enquête.	  Ainsi,	  
il	  est	  apparu	  que	   l’introduction	  était	  trop	   longue	  et	   la	  parole	  donnée	  trop	  tardivement	  
aux	  enquêtés,	  qui	  se	  demandaient	  alors	  où	  l’enquêteur	  souhaitait	  en	  venir	  et	  craignaient	  
de	  devoir	  y	  passer	  trop	  de	  temps.	  Pour	  passer	  outre	  cette	  difficulté,	  nous	  avons	  deman-‐
dé	   aux	   enquêtés	   très	   rapidement	   leur	  point	   de	   vue	   sur	   la	   lumière,	   le	   soleil	   et	   les	   am-‐
biances	  lumineuses	  dans	  la	  maison,	  à	  partir	  de	  la	  première	  planche	  présentant	  les	  plans	  
de	   la	  maison.	  Nous	  entrions	  alors	  directement	  dans	   le	  sujet	  et	   la	   transition	  était	   toute	  
trouvée	   pour	   passer	   aux	   planches	   suivantes	   permettant	   ainsi	   de	   vérifier	   le	   premier	  a	  
priori	  que	  l’enquêté	  a	  pu	  avoir.	  

Une	  autre	  adaptation	  a	  été	  de	  modifier	   l’ordre	  de	  présentation	  des	  planches	  en	   inver-‐
sant	  celle	  portant	  sur	  le	  FLJ	  et	  celle	  sur	  la	  luminance.	  De	  cette	  manière,	  nous	  restions	  sur	  
les	  premières	  planches	  avec	  des	  vues	  en	  plan	  avant	  de	  passer	  aux	  deux	  dernières	  :	  lumi-‐
nance	  et	  images	  photoréalistes	  qui	  sont	  des	  vues	  dans	  l’espace.	  La	  compréhension	  de	  la	  
luminance	  s’en	  est	  trouvée	  facilitée.	  

4.3.3 Remarques	  méthodologiques	  

Si	  notre	  objectif	  était	  clair,	  à	  savoir	  évaluer	  la	  compréhension	  d’un	  ensemble	  d’images,	  il	  
semblait	  évident	  que	  la	  question	  ne	  pouvait	  être	  posée	  aux	  enquêtés	  sous	  cette	  forme.	  
En	  effet,	  tous	   les	  praticiens	  des	  méthodes	  d’enquêtes	  reconnaissent	   la	  tendance	  géné-‐
rale	  des	  enquêtés,	  quels	  qu’ils	   soient,	  à	   répondre	  de	  manière	  positive	  à	  une	  question.	  
Ainsi,	  il	  était	  important	  d’établir	  un	  dialogue	  avec	  l’enquêté	  pour	  atteindre	  notre	  objec-‐
tif.	  	  

Il	  a	  été	  ainsi	  inattendu	  de	  constater	  que	  le	  sujet	  de	  notre	  étude	  intéressait	  peu	  les	  per-‐
sonnes	  que	  nous	  interpellions.	  En	  effet,	   les	  clients	  du	  magasin	  qui,	  avant	  d’accepter	  de	  
participer	  à	  l’enquête,	  ont	  demandé	  d’en	  savoir	  davantage	  sur	  le	  sujet	  de	  l’enquête,	  ont	  
systématiquement	   refusé.	   Sans	  avoir	  d’explication	  argumentée	  à	  présenter,	  nous	  pou-‐
vons	  faire	  l’hypothèse	  que	  les	  habitants	  ne	  pensent	  pas	  avoir	  quelque	  chose	  à	  dire	  sur	  la	  
manière	  dont	   ils	  vivent	  avec	   le	  soleil	  et	   la	   lumière	  naturelle	  dans	   leur	  habitat.	  Ce	  sujet	  
peut	  leur	  paraître	  assez	  banal	  et	  ils	  sous-‐estiment	  ce	  qu’ils	  ont	  à	  y	  apporter.	  

Par	  ailleurs,	  les	  planches	  supplémentaires	  que	  nous	  avions	  préparées	  (taches	  solaires	  et	  
luminances	   à	   des	   heures	   complémentaires)	   dans	   le	   but	   d’approfondir	   une	   éventuelle	  
demande	  d’un	  enquêté	  ou	  une	  remarque,	  n’ont	  pas	  été	  utiles.	  Cela	  peut	  s’expliquer	  de	  
plusieurs	  manières	   et	   la	   première	   serait	   le	   temps	   dédié	   à	   l’enquête.	   En	   effet,	   les	   en-‐
quêtes	  se	  déroulaient	  sur	  environ	  30-‐35	  minutes	  en	  moyenne,	  ce	  qui	  ne	   laissait	  pas	   le	  
temps	  d’entrer	  dans	  le	  détail	  de	  toutes	  les	  images,	  mais	  seulement	  d’établir	  un	  dialogue	  
suffisamment	  riche.	  Une	  autre	  explication	  serait	  la	  capacité	  limitée	  de	  concentration	  et	  
de	  compétences	  pour	  commencer	  une	  étude	  comparative	  d’une	  série	  d’images.	  En	  ef-‐
fet,	   nous	   étions	   situés	   dans	   l’entrée	   d’un	  magasin,	   un	   lieu	   de	   passage	   aux	   nombreux	  
allers	  retours	  et	  bruyant.	  Toutefois,	  les	  premières	  images	  étaient	  suffisantes	  pour	  abor-‐
der	  les	  thèmes	  souhaités.	  
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4.4 Interprétation	  des	  résultats	  

4.4.1 Valeurs	  du	  rayonnement	  lumineux	  :	  les	  dimensions	  sensibles	  
s’imposent	  par	  rapport	  aux	  dimensions	  techniques	  

Faire	  référence	  au	  vécu	  pour	  parler	  de	  la	  lumière	  et	  du	  soleil	  

Lors	  des	  entretiens,	   il	  est	  apparu	  rapidement	  que	   les	  personnes	   interrogées	  sont	  ame-‐
nées	  à	  parler	  de	  leur	  propre	  expérience	  pour	  s’expliquer	  les	   images	  que	  nous	  leur	  pré-‐
sentions.	  C’est	   le	   cas	  particulièrement	  pour	   la	  planche	  des	  durées	  d’ensoleillement	  où	  
l’on	  voit	  nettement	  les	  taches	  solaires	  entrer	  très	  profondément	  dans	  la	  pièce	  principale	  
en	  hiver	  et	   très	  peu	   l’été	  à	   la	  même	  heure.	  Beaucoup	  parmi	   les	  enquêtés	  ont	  d’abord	  
exprimé	  leur	  étonnement	  avant	  de	  s’expliquer	  par	  eux-‐mêmes	  qu’en	  effet,	  chez	  eux,	  la	  
tache	  solaire	  d’hiver	  éclairait	  par	  exemple	  la	  table	  de	  la	  salle	  à	  manger,	  alors	  qu’en	  été,	  
elle	  n’éclairait	  que	  le	  sol	  et	  d’en	  déduire	  que	  «	  c’est	  vrai,	  le	  soleil	  est	  plus	  bas	  l’hiver	  ».	  

Faire	  appel	  au	  vécu,	  sensibiliser	  l’expérience	  personnelle	  du	  chez-‐soi	  que	  l’on	  connaît	  si	  
bien,	  entraîne	  une	  meilleure	  compréhension	  des	  phénomènes	  et,	  par	  là,	  des	  images	  qui	  
les	  représentent.	  De	  la	  même	  manière,	  dans	  les	  projets	  que	  nous	  avons	  suivis	  auprès	  de	  
concepteurs,	  les	  habitants	  faisaient	  référence	  à	  leur	  vécu	  du	  lieu	  pour	  vérifier	  l’emprise	  
des	  taches	  solaires	  suivant	  les	  saisons.	  

Cette	  mobilisation	  des	  expériences	  passées	  explique	  que	  26	  personnes	  sur	  les	  29	  inter-‐
rogées	  ont	  abordé	   la	  dimension	   sensible	  du	   rayonnement	   lumineux.	  C’est	   la	   catégorie	  
qui	  a	  été	   le	  plus	  souvent	  abordée	  par	   les	  enquêtés.	  Ainsi,	   les	  enquêtés	  ont	  cherché	  et	  
trouvé	  dans	  leur	  vécu	  l’équivalent	  de	  ce	  que	  l’image	  leur	  apportait	  comme	  information.	  
Les	  habitants	  s’appuient	  sur	  ce	  qu’ils	  connaissent	   le	  mieux,	   leurs	  propres	  observations,	  
pour	  s’expliquer	  l’information	  que	  nous	  leur	  avons	  apportée.	  

Agir	  sur	  son	  environnement	  lumineux	  pour	  l’adapter	  à	  ses	  besoins	  

Sur	  les	  29	  personnes	  interrogées,	  16	  ont	  fait	  part	  d’éléments	  de	  confort	  ou	  d’inconfort	  
liés	  au	   rayonnement.	  Dans	   la	  majorité	  des	   cas,	   cela	   s’est	   traduit	  par	  une	  action	  ou	  un	  
comportement	  de	  l’habitant	  chez	  lui.	  Ainsi	  par	  exemple,	  l’absence	  de	  lumière	  naturelle	  
dans	  un	  couloir	  aveugle	  fait	  naître	  le	  réflexe	  de	  laisser	  la	  porte	  d’une	  autre	  pièce	  entrou-‐
verte.	  L’habitant	  corrige	  un	  manque	  ou	  un	  défaut	  d’éclairage	  en	  agissant	  sur	  son	  envi-‐
ronnement	   ce	  qui	   lui	   fait	  dire,	  dans	   la	  majorité	  des	   cas,	  qu’il	   suffit	  de	  «	  baisser	  les	   vo-‐
lets	  »,	  «	  tirer	   les	  rideaux	  »,	  «	  installer	  un	  store	  banne	  »,	  «	  laisser	   la	  porte	  de	  la	  chambre	  
ouverte	  »,	  «	  peindre	   les	  murs	  de	  couleur	  claire	  »,	  «	  changer	   la	  porte	  pour	  qu’elle	  ait	  un	  
hublot	  »,	  «	  coller	  un	  film	  sur	   les	  vitrages	  ».	   Il	  agit	  sur	   les	  éléments	  qui	  sont	  à	  sa	  portée	  
pour	  moduler	  son	  environnement.	  Une	  des	  personnes	  insiste	  sur	  l’importance	  de	  cette	  
part	  de	  liberté	  laissée	  à	  l’habitant.	  Cela	  tient,	  selon	  elle,	  de	  l’intimité	  de	  chacun.	  

Les	  nuisances	  qu’apporterait	   le	  rayonnement	  dans	   le	   lieu	  de	  vie	  concernent	  davantage	  
les	  objets	  personnels.	  4	  personnes	  sur	  29	  ont	  mentionné	  la	  nécessité	  pour	  eux	  de	  proté-‐
ger	  leur	  intérieur	  du	  rayonnement	  solaire	  pour	  préserver	  leur	  mobilier.	  Il	  semble	  que	  la	  
lumière	  est	  appréciée	  mais	  un	  système	  défensif	  est	  dressé	  contre	  le	  soleil	  et	  son	  rayon-‐
nement	  jugé	  nuisible.	  Le	  discours	  des	  enquêtés	  laisse	  supposer	  qu’ils	  souhaitent	  un	  inté-‐
rieur	  clair	  et	  lumineux	  mais	  pas	  nécessairement	  très	  ensoleillé.	  Nous	  n’avons	  pas	  établi	  
de	   profils	   sociologiques	   des	   personnes	   que	   nous	   avons	   interrogées	  ;	   toutefois,	   il	   nous	  



Page	  47/68	  

semble	  que	  les	  enquêtés	  ayant	  abordé	  ce	  problème	  de	  nuisances	  sont	  des	  personnes	  de	  
plus	  de	  60	  ans	  qui	  détiennent	  des	  meubles	   cirés	  en	  bois,	   d’où	   cette	   inquiétude	  quant	  
aux	  effets	  du	  rayonnement.	  

Loin	  des	  préoccupations	  environnementales	  

On	  observe	  peu	  de	  réactions	  des	  enquêtés	  par	  rapport	  aux	  problématiques	  environne-‐
mentales	   liées	  à	   l’ensoleillement	  et	  à	   la	   lumière	  naturelle,	  comme	  par	  exemple	   les	  be-‐
soins	  en	  éclairage,	  les	  apports	  solaires	  gratuits	  en	  hiver,	  ou	  la	  protection	  des	  surchauffes	  
en	  été	  pour	  éviter	  le	  recours	  à	  la	  climatisation.	  La	  seule	  exception	  est	  un	  couple	  qui	  en	  
parle	   longuement.	   Ce	   sujet	   les	   intéresse	   en	   effet	   car	   ils	   ont	   été	   confrontés	   à	   un	   pro-‐
blème	   de	   réglage	   de	   l’éclairage	   public	   dans	   les	   villages	   de	   leur	   commune,	   dans	   une	  
perspective	  d’économie	  d’énergie	  et	  de	  protection	  de	  l’environnement	  nocturne.	  

Pour	   toutes	   les	   autres	   personnes	   interrogées,	   les	   préoccupations	   environnementales	  
pouvaient	  être	   indirectement	  mentionnées	  à	  travers	  une	  recherche	   implicite	  d’apports	  
de	  chaleur	  en	  hiver,	  ou	  par	  le	  fait	  d’éviter	  d’avoir	  recours	  à	  l’éclairage	  artificiel.	  Ces	  élé-‐
ments	  sont	  mentionnés	  mais	  peu	  développés.	  La	  question	  environnementale	  n’est	  donc	  
pas	  abordée	  dans	  notre	  enquête	  sur	  la	  lumière	  et	  la	  maison,	  sauf	  lorsque	  l’enquêteur	  la	  
suscite.	  

La	  lumière	  apporte	  de	  l’air	  

Les	  pièces	  pourvues	  d’un	  faible	  éclairage	  naturel	  ou	  même	  aveugles	  comme	  le	  garage,	  
les	   sanitaires	  ou	   le	   couloir	   qui	   dessert	   les	   chambres,	   divisent	   nettement	   les	   enquêtés.	  
D’un	  côté,	   il	  y	  a	  ceux	  qui	  disent	  que	  «	  ça	  n’aurait	  pas	  pu	  être	  autrement	  »,	  que	  «	  c’est	  
souvent	   le	  cas	  »,	  qu’	  «	  il	   faut	  bien	  desservir	   les	  chambres	  »	  ;	  de	   l’autre	  côté,	   il	   y	  a	  ceux	  
qui	   souhaitent	   à	   tout	   prix	   une	   ouverture	   dans	   le	   garage	   ou	   dans	   les	   sanitaires,	   pour	  
l’éclairage	  mais	   aussi	   et	   surtout	  pour	   l’aération	  et	   le	   contact	   avec	   l’air	   extérieur,	   pour	  
«	  pouvoir	  ouvrir	  ».	  

Par	  ailleurs,	  dans	   les	  discours	  des	  enquêtés,	   la	   lumière	  est	   liée	  à	  plusieurs	  reprises	  à	   la	  
clarté,	  à	  la	  sensation	  d’espace	  et	  de	  transparence.	  Sur	  la	  dernière	  image	  de	  la	  vue	  inté-‐
rieure,	   différents	   habitants	   aux	   profils	   variés	   nous	   ont	   répondu	   que	   la	   pièce	   semblait	  
s’être	  comme	  allégée,	  clarifiée	  grâce	  à	   la	  circulation	  de	   la	   lumière	  dans	   l’espace.	  Selon	  
eux,	  cette	  impression	  est	  accentuée	  par	  le	  fait	  que	  le	  mobilier	  choisi	  soit	  transparent	  et	  
léger.	  Ainsi,	  il	  n’a	  pas	  été	  rare	  que	  l’exclamation	  «	  c’est	  plus	  lumineux	  !	  »	  soit	  accompa-‐
gnée	  de	  «	  c’est	  plus	  aéré	  !».	  

4.4.2 Compréhension	  des	  phénomènes	  :	  des	  interrogations	  et	  quelques	  
intuitions	  de	  conception	  

Les	  luminances	  sont	  peu	  parlantes	  et	  paradoxales	  

Les	  images	  proposées	  ont	  suscité	  des	  interrogations	  et	  des	  réflexions	  quant	  aux	  phéno-‐
mènes	   représentés.	   Certaines	   images	   plus	   que	   d’autres	  :	   ainsi	   les	   images	   des	   lumi-‐
nances,	  avec	  leurs	  fausses	  couleurs,	  ne	  sont	  pas	  bien	  comprises	  car	  peu	  lisibles.	  Elles	  ont	  
peu	   suscité	  de	   réflexions	  ou	  de	   remarques	   car	   il	   semble	  que	   ce	  qu’elles	  expriment	  ne	  
soit	  pas	  facilement	  accessible.	  
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De	   plus,	   on	   a	   noté	   un	   problème	   de	   lisibilité	   des	   images	   de	   luminance	  :	   la	   position	   de	  
l’observateur	  dans	  l’image	  reste	  la	  même	  mais	  la	  pièce	  est	  agrandie	  et	  les	  taches	  rouges	  
se	  déplacent	  au	  fond	  de	  la	  pièce.	  L’image	  après	  extension	  paraît	  donc	  moins	  rouge	  et	  les	  
enquêtés	  en	  sont	  déroutés.	  En	  effet,	  intuitivement,	  il	  leur	  semble	  que	  la	  pièce	  sera	  plus	  
lumineuse	  après	  extension,	  c’est	  pourquoi	  ils	  s’attendent	  à	  une	  image	  plus	  rouge.	  Dans	  
ce	  cas,	  ils	  ont	  fait	  appel	  à	  l’enquêteur	  pour	  obtenir	  une	  explication.	  

Cette	   situation	  est	   assez	  paradoxale	   car	   la	   luminance	  est	   le	   phénomène	   représenté	   le	  
plus	   proche	   de	   la	   sensation	   lumineuse	   ressentie	   en	   situation	   réelle.	   Autrement	   dit,	   la	  
luminance	  est	  techniquement	  le	  paramètre	  le	  plus	  intéressant	  pour	  qualifier	  l’ambiance	  
lumineuse	   de	   l’espace	   éclairé.	   Sa	   présentation	   en	   fausses	   couleurs	   et	   en	   vue	   3D	   rend	  
cependant	  son	  interprétation	  plus	  complexe	  que	  celle	  des	  autres	  indicateurs.	  

Les	  effets	  de	  la	  lumière	  sont	  liés	  aux	  dispositifs	  d’ouverture	  

Certaines	  personnes	  interrogées	  lient	  les	  dispositifs	  spatiaux	  avec	  les	  effets	  de	  lumière.	  
Par	  exemple,	  une	  personne	  indique	  qu’en	  multipliant	  la	  surface	  de	  vitrage	  par	  trois,	  cela	  
permet	  d’avoir	   «	  trois	   fois	   plus	   de	   lumière	  ».	   Pour	   une	   autre	   personne,	   la	   façade	   sud-‐
ouest	  permet	  d’apporter	  d’avantage	  de	  lumière,	  parce	  qu’elle	  est	  disposée	  en	  biais	  par	  
rapport	  à	   la	   façade	  principale,	  et	  non	  perpendiculairement.	  La	  personne	  propose	  alors	  
de	  mettre	  également	  en	  biais	  l’autre	  façade	  de	  l’extension.	  

9	  personnes	  sur	  29	  ont	  remis	  en	  cause	  les	  plans	  de	  la	  maison	  qui	  leur	  ont	  été	  proposés	  
en	  se	  mettant	  à	  la	  place	  du	  concepteur.	  Ils	  basent	  leurs	  réflexions	  sur	  leur	  propre	  expé-‐
rience	  et	  sur	  leurs	  intuitions,	  sans	  toujours	  pouvoir	  les	  expliquer.	  

Peu	  d’interrogation	  sur	  les	  rapports	  entre	  intérieur	  et	  extérieur	  

Les	   images	   n’ont	   pas	   ou	   peu	   engendré	   de	   questionnement	   sur	   ce	   que	   les	   ouvertures	  
donnaient	  à	  voir	  de	  l’environnement	  extérieur	  de	  la	  maison.	  Seules	  quelques	  personnes	  
se	  sont	   interrogées	  sur	   la	  gestion	  de	   l’intimité	  par	   rapport	  au	  voisinage,	  ou	  bien	  sur	   la	  
relation	  possible	  avec	  le	  jardin.	  L’environnement	  autour	  de	  la	  maison	  n’était	  pas	  présen-‐
té	  dans	  les	  images,	  seule	  son	  orientation	  permettait	  de	  l’implanter.	  Même	  si	  les	  enquê-‐
tés	  n’ont	  pas	  fait	  part	  de	  leurs	  interrogations	  concernant	  l’environnement	  de	  la	  maison,	  
certains	   d’entre	   eux	   ont	   pourtant	   expliqué	   le	   contexte	   d’implantation	   de	   leur	   propre	  
habitat	   lorsqu’ils	  étaient	  amenés	  à	  en	  parler.	   Ils	  ont	  donc	   jugé	  qu’il	  était	   important	  de	  
transmettre	   à	   l’enquêteur	   les	   éléments	   contextuels	  pour	   aborder	   la	  question	  de	   la	   lu-‐
mière	  chez	  eux.	  Ils	  savent	  que	  cela	  joue	  un	  rôle.	  

Nous	  pouvons	  alors	  nous	  demander	  s’il	  s’agit	  d’un	  manque	  de	  projection	  de	  la	  part	  des	  
enquêtés	  dans	   les	   images	  qui	   leur	   sont	  présentées.	   Ils	   ne	   s’imaginent	  pas	   à	   l’intérieur	  
des	   espaces	   de	   la	  maison	  mais	   conservent	   une	   vision	   en	   plan,	   qui	   se	   limite	   aux	  murs	  
d’enceinte	  de	  la	  maison.	  Une	  représentation	  plus	  explicite	  de	  l’environnement	  dans	  les	  
planches	  présentées	  aurait	  peut-‐être	  modifié	  cette	  perception.	  
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4.4.3 Compréhension	  des	  images	  :	  des	  difficultés	  pour	  les	  représentations	  
non	  réalistes	  

Une	  compréhension	  inégale	  selon	  les	  types	  d’images	  	  

L’échantillon	  de	  personnes	   interrogées	  n’étant	  pas	  représentatif,	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  
tirer	  de	  conclusions	  trop	  hâtives.	  L’enquête	  permet	  tout	  de	  même	  d’avancer	  l’hypothèse	  
que	  certaines	  images	  sont	  plus	  difficiles	  à	  lire,	  et	  donc	  à	  analyser,	  pour	  en	  tirer	  des	  con-‐
clusions.	   La	   représentation	  photoréaliste	  était	   la	   seule	   image	  qui	  ne	  nécessitait	  pas	  de	  
présentation	   de	   la	   part	   de	   l’enquêteur.	   La	   plupart	   des	   personnes	   ont	   manifesté	   leur	  
soulagement	  de	  voir	  une	   image	  moins	   technique,	  qui	  donne	  plus	  envie.	  Une	  personne	  
en	  revanche	  a	  exprimé	  sa	  réticence	  par	  rapport	  à	  ce	  type	  d’image	  jugée	  trop	  séduisante	  
et	  peut-‐être	  non	  fiable.	  

Selon	   nos	   observations,	   on	   peut	   proposer	   une	   échelle	   d’ordre	   de	   compréhension	   des	  
images	  du	  plus	  facile	  au	  mois	  facile	  :	  comme	  on	  l’a	  vu,	  la	  vue	  intérieure	  photoréaliste	  n’a	  
pas	   posé	   de	   difficultés	   de	   compréhension	   ainsi	   que	   les	   durées	   d’ensoleillement	   avec	  
toutefois	  une	  précaution	  à	  apporter	  sur	  la	  relation	  entre	  chaleur	  et	  soleil,	  les	  deux	  étant	  
facilement	   confondus.	   Les	   images	   représentant	   les	   taches	   solaires	   ont	   posé	   question	  
mais	   étaient	   comprises	   après	   explication,	   tandis	   que	   celles	   représentant	   la	   luminance	  
n’ont	  pas	  souvent	  été	  approfondies.	  Les	  plans	  présentés	  aux	  débuts	  de	  l’entretien	  n’ont	  
pas	   posé	   de	   difficultés	   de	   compréhension,	   les	   enquêtés	   s’y	   référant	   pour	  mieux	   com-‐
prendre	  les	  images	  suivantes.	  

Les	  connotations	  liées	  aux	  couleurs	  provoquent	  des	  amalgames	  

La	  compréhension	  des	  images	  ne	  peut	  échapper	  à	  la	  question	  des	  connotations	  liées	  aux	  
codes	   de	   couleurs	   utilisés.	   Lorsque	   nous	   avons	   produit	   les	   images,	   nous	   avions	   fait	   le	  
choix	  d’utiliser	  les	  couleurs	  habituelles	  chaudes	  et	  froides	  en	  rouge	  et	  bleu.	  En	  effet,	   la	  
couleur	  rouge	  dans	  les	  durées	  d’ensoleillement	  est	  systématiquement	  associée	  à	  la	  cha-‐
leur.	  En	  revanche,	  pour	  la	  luminance,	  la	  couleur	  rouge	  imposée	  par	  l’outil	  de	  simulation	  
utilisé	  (sans	  possibilité	  de	  la	  modifier)	  ne	  traduit	  pas	  un	  risque	  de	  surchauffe	  mais	  plutôt	  
d’éblouissement.	  Nous	  pouvons	  faire	  l’hypothèse	  que	  cela	  n’a	  facilité	  la	  compréhension	  
déjà	  difficile	  de	  ce	  phénomène.	  	  

Une	  plus	  grande	  projection	  personnelle	  dans	  l’image	  photoréaliste	  

La	  dernière	  image	  de	  la	  vue	  intérieure	  est	  perçue	  comme	  plus	  concrète,	  plus	  séduisante,	  
plus	  «	  vendeuse	  ».	  Les	  vues	  intérieures	  se	  passent	  de	  commentaire.	  Nous	  sommes	  partis	  
de	  l’hypothèse	  que	  cette	  image	  était	  plus	  facile	  à	  comprendre,	  c’est	  pourquoi	  elle	  était	  
présentée	  en	  dernier.	  Une	  seule	  personne	  sur	  les	  29	  interrogées	  a	  tenu	  un	  discours	  légè-‐
rement	   réfractaire	   à	   ce	   type	   d’image	   en	   affirmant	   qu’elle	   pouvait	   être	   trompeuse	   et	  
manipulatrice.	  Les	  autres	  personnes	  ont	  apprécié	  son	  caractère	  moins	  technique	  et	  faci-‐
lement	  compréhensible	  par	  rapport	  aux	  images	  précédentes.	  

Cette	  image	  a	  également	  permis	  de	  soulever	  des	  problématiques	  non	  abordées	  dans	  les	  
images	   précédentes.	   En	   effet,	   la	   vue	   photoréaliste	   des	   espaces	   intérieurs	   permet	   aux	  
enquêtés	  de	  s’imaginer	  plus	  facilement	  l’espace,	  en	  se	  projetant	  personnellement	  dans	  
la	  maison	  représentée,	  avec	  leur	  propre	  mode	  de	  vie,	  leurs	  goûts,	  leurs	  habitudes.	  Ainsi,	  
la	  vue	  vers	  l’extérieur,	  la	  relation	  avec	  les	  voisins	  et	  la	  gestion	  de	  l’intimité	  (présence	  de	  
volets,	  rideaux,	  végétation-‐écran),	  ont	  été	  approfondies	  à	  partir	  de	  cette	  image.	  L’effet	  
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du	  mobilier	   choisi	   sur	   la	   perception	   lumineuse	   de	   l’espace	   a	   également	   fait	   l’objet	   de	  
discussions	  prenant	  appui	  sur	  cette	  même	  image.	  Les	  vues	  en	  plan	  présentées	  aupara-‐
vant	  ou	  même	   la	  vue	  en	  perspective	  en	   fausses	  couleurs	  pour	   la	   luminance,	  n’ont	  pas	  
fait	   autant	   émerger	   ce	   type	  de	  discours	  qui	   a	   replacé	  directement	   l’enquêté	  dans	   son	  
statut	  d’habitant.	  
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5. Discussion	  et	  perspectives	  de	  recherche	  

5.1 Quelques	  constats	  et	  propositions	  

5.1.1 Sur	  la	  place	  du	  rayonnement	  lumineux	  dans	  les	  projets	  d’extension	  

Par	   le	   suivi	   de	   projets	   d’extensions	   de	  maison	   individuelles,	   nous	   avons	   vu	   que	   la	   de-‐
mande	  des	  maitres	  d’ouvrage	  et	  futurs	  habitants	  est	  le	  plus	  souvent	  formulée	  en	  termes	  
d’usages	  pour	  déterminer	  les	  surfaces	  des	  pièces.	  Les	  qualités	  d’ambiances	  des	  espaces,	  
y	   compris	   les	   ambiances	   lumineuses,	   ne	   sont	   pas	   directement	   énoncées	   dans	   la	   de-‐
mande	  initiale.	  Il	  est	  apparu	  dans	  les	  quelques	  exemples	  présentés	  que	  la	  question	  des	  
ambiances	  projetées	  tient	  du	  rôle	  des	  professionnels.	  

On	  a	  pu	  remarquer	  que	  si	  les	  habitants	  se	  prononcent	  avec	  difficulté	  sur	  leurs	  souhaits	  
en	  matière	  d’ambiances	   lumineuses	  dans	   le	  projet	  d’extension,	   ils	   savent	  en	   revanche	  
très	  précisément	  communiquer	  leurs	  constats	  sur	  l’existant.	  En	  effet,	  leur	  vécu	  dans	  cet	  
espace	  personnel,	   leur	   «	  chez	   soi	  »,	   leur	  permettait	   de	   savoir	   par	   exemple	   jusqu’où	   le	  
soleil	  pénètre	  dans	   la	   salle	  à	  manger	  en	  hiver	  et	   inversement,	  où	   il	   s’arrête	  en	  été.	   Ils	  
savent	  également	  juger	  du	  niveau	  d’éclairage	  naturel	  en	  fonction	  des	  usages	  de	  chaque	  
pièce.	  Ils	  émettent	  des	  hypothèses	  ou	  des	  conclusions	  quant	  à	  la	  capacité	  des	  matériaux	  
à	   réfléchir	   la	   lumière	  ou	   à	   donner	   une	   impression	  de	   clarté	   dans	   leur	   cuisine	  ou	  dans	  
leur	  salle	  de	  bain.	  

Ainsi,	   dans	   les	   exemples	   de	   projets	   d’extensions	   de	   maisons	   individuelles	   que	   nous	  
avons	  suivis,	  la	  dimension	  sensible	  de	  la	  lumière	  représente	  le	  contenu	  principal	  du	  dis-‐
cours	  des	  habitants	   sur	   le	   rayonnement.	   La	  dimension	  énergétique	  n’est	  pas	   formulée	  
par	   les	  maitres	   d’ouvrage.	   Elle	   apparait	   en	   filigrane	   chez	   les	   professionnels	   lorsque	   le	  
projet	  se	  dessine	  et	  qu’ils	  abordent	   le	  problème	  de	   la	  protection	  des	  ouvertures	  et	  de	  
l’orientation	  de	  l’extension,	  bien	  que	  celle-‐ci	  dépende	  en	  premier	  lieu,	  comme	  on	  a	  pu	  le	  
voir,	  des	  contraintes	  de	  site,	  de	  la	  réglementation	  et	  des	  usages	  intérieurs	  de	  la	  maison	  
existante.	  

Cette	  dimension	  énergétique	  a	  été	  abordée	  à	  quelques	  occasions	  dans	  nos	  enquêtes,	  à	  
propos	  par	  exemple	  du	  fait	  d’allumer	  l’éclairage	  artificiel	  dans	  les	  pièces	  aveugles.	  Tou-‐
tefois,	  les	  enquêtés	  ne	  l’expriment	  pas	  directement.	  Les	  calories	  récupérées	  par	  le	  soleil	  
en	   apports	   passifs	   l’hiver	   ne	   font	   pas	   l’objet	   de	   remarques	   prégnantes.	   Les	   habitants	  
vivent	  dans	   leur	   logement	  et	  s’adaptent	  en	  agissant,	  à	   leur	  portée,	  sur	   leur	  environne-‐
ment	   lumineux.	  En	  effet,	  plusieurs	  d’entre	  eux,	  nous	  ont	  fait	   la	  remarque	  qu’il	  suffisait	  
d’ouvrir	   les	  fenêtres	  le	  matin	  lorsqu’il	  faisait	  trop	  chaud	  et	  de	  fermer	  les	  volets	  dans	  la	  
journée,	  sans	  émettre	  l’idée	  d’une	  protection	  extérieure	  horizontale	  dimensionnée	  pour	  
éviter	  les	  surchauffes	  en	  été.	  Comme	  pour	  le	  contrôle	  du	  niveau	  lumineux,	  ce	  compor-‐
tement	  est	  admis	  par	  les	  habitants	  et	  il	  n’est	  pas	  remis	  en	  cause	  au	  moment	  de	  la	  con-‐
ception	  du	  projet.	  
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Ainsi,	  on	  peut	  noter	  une	  forme	  de	  fatalisme	  dans	  leurs	  discours	  qui	  se	  traduit	  par	  la	  sen-‐
sation	  exprimée	  de	  subir	  sans	  pouvoir	  agir	  pour	  modifier	  l’environnement	  lumineux.	  Ils	  
sont	  bien	  sûr	  actifs	  pour	  pallier	  à	  un	  manque	  de	   lumière	  ou	  un	  apport	  solaire	  trop	   im-‐
portant	  mais	  cela	  comporte	  des	   limites.	  Par	  exemple,	   le	  couloir	  aveugle	  desservant	   les	  
chambres	   n’était	   pas	   jugé	   comme	  un	  problème	  de	   conception	  mais	   plutôt	   comme	  un	  
fait	  admis	  et	  non	  discuté	  car	  il	  est	  courant	  que	  les	  pièces	  de	  distribution	  soient	  aveugles,	  
même	   si	   la	  maison	  présentée	  avait	   la	  possibilité	  de	   s’ouvrir	   sur	   toutes	   ses	   façades.	   Le	  
manque	  de	  lumière	  est	  alors	  résolu	  selon	  eux	  par	  un	  éclairage	  artificiel	  ou	  en	  laissant	  la	  
porte	   d’une	   chambre	   ou	   de	   la	   salle	   de	   bain	   entrouverte,	   bien	   que	   ces	   pièces	   intimes	  
demandent	  généralement	  à	  être	  isolées.	  Il	  nous	  a	  semblé	  important	  de	  rappeler	  par	  cet	  
exemple	  que	  les	  habitants	  restent	  dans	  leur	  position	  d’habitant	  et	  ne	  se	  substituent	  pas	  
à	  un	  concepteur.	  

5.1.2 Sur	  la	  pertinence	  des	  images	  de	  simulations	  lumineuses	  et	  solaires	  

Avant	   toute	  chose,	   il	   faut	  noter	  que	   les	  habitants	  que	  nous	  avons	   interrogés	  n’avaient	  
jamais	  eu	  à	   lire,	  ni	  à	  s’exprimer	  sur,	  ce	   type	  d’images.	  C’est	  donc	  une	  expérience	  nou-‐
velle	  qui	   leur	  a	  été	  proposée.	   Ils	  ont	  vu	  les	   images	  qui	   leur	  ont	  été	  montrées	  avec	   leur	  
regard	   d’habitants,	   en	   imaginant	   quels	   pourraient	   être	   leurs	   comportements	   dans	   la	  
maison	  étudiée	  :	   fermer	   les	  volets	  ou	   les	  rideaux,	  allumer	  ou	  éteindre	   l’éclairage	  artifi-‐
ciel,	  inverser	  la	  position	  des	  meubles	  du	  salon	  et	  de	  la	  salle	  à	  manger,	  laisser	  les	  portes	  
ouvertes	  pour	  éclairer	  les	  pièces	  aveugles…	  sans	  se	  placer	  dans	  une	  démarche	  de	  discus-‐
sion	   en	   vue	  de	   la	   conception	  de	   la	  maison.	   Toutefois,	   certains	   habitants	   ont	   émis	   des	  
remarques	   sur	   la	   conception	   de	   la	   maison	   en	   déduisant	   eux-‐mêmes	   des	   conclusions	  
intéressantes	  à	  partir	  des	  analyses	  lumineuses.	  

Dans	   les	  projets	   suivis,	   il	   n’y	   a	  pas	   eu	  de	  production	  d’images	  d’analyse	   lumineuse,	   ni	  
intuitive	   (une	   vue	   crayonnée	   de	   la	   distribution	   de	   la	   lumière	   et	   des	   ombres),	   ni	   tech-‐
nique,	  au	  moyen	  d’outils	  de	  simulation	  numérique	  par	  exemple.	  La	  seule	  représentation	  
des	  effets	  de	  la	  lumière	  est	  celle	  des	  ombres	  portées,	  dans	  une	  direction	  quelconque,	  et	  
dont	   le	   rôle	   est	   de	   rendre	   lisible	   les	   volumes	   projetés	   plutôt	   que	   d’évaluer	   les	   consé-‐
quences	  des	  choix	  d’aménagement	  effectués.	  Les	  concepteurs	  s’appuient	  sur	   leurs	  ob-‐
servations	   in	   situ	   et	   sur	   le	   dialogue	   avec	   les	   habitants	   pour	   en	  déduire	   les	   besoins	   en	  
lumière	  et	  leurs	  éventuels	  effets	  thermiques.	  

Ainsi,	  malgré	  les	  enjeux	  que	  représente	  le	  rayonnement	  dans	  les	  projets	  d’extensions	  de	  
maisons	   individuelles,	   l’échelle	   réduite	  de	   la	   construction	  n’engage	  pas	   les	  profession-‐
nels	   vers	   des	   études	   lumineuses	   ou	   thermiques	   approfondies.	   Et	   si,	   en	   tant	   que	   per-‐
sonnes	  d’expérience,	  leur	  intuition	  s’avère	  souvent	  fiable,	  des	  situations	  peuvent	  néces-‐
siter	  des	  corrections	  a	  posteriori	  qui	  auraient	  pu	  être	  évitées,	   comme	  par	  exemple	   les	  
surchauffes	  estivales	  dues	  à	  la	  réflexion	  importante	  d’un	  bardage	  métallique.	  

Comme	  on	  l’a	  vu	  dans	  la	  phase	  de	  suivi	  de	  projets,	  les	  habitants	  font	  appel	  à	  leur	  vécu	  
pour	  s’exprimer	  sur	  la	  lumière	  et	  plus	  particulièrement	  pour	  s’expliquer	  les	  phénomènes	  
que	  nous	  leur	  présentons.	  Par	  exemple,	  leur	  première	  réaction	  concernant	  les	  images	  de	  
durées	  d’ensoleillement	  est	  la	  surprise	  de	  constater	  qu’en	  hiver	  les	  taches	  solaires	  sont	  
plus	  grandes	  alors	  que	  c’est	  en	  été	  qu’ils	  ont	  le	  plus	  chaud	  et	  donc	  qu’il	  devrait	  y	  avoir	  
«	  plus	  de	  soleil	  »…	  Cependant,	  ils	  font	  appel	  à	  leur	  mémoire	  et	  se	  rappellent	  qu’en	  effet,	  
en	  hiver,	   les	   rayons	  du	   soleil	   éclairent	   entièrement	   la	   table	  de	   la	   salle	   à	  manger	   alors	  
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qu’en	  été,	  ce	  sont	  uniquement	  les	  deux	  chaises	  les	  plus	  proches	  du	  vitrage	  qui	  reçoivent	  
le	  soleil.	  Ceci	  explique	  que	  la	  dimension	  sensible	  dans	  leur	  discours	  est	  prépondérante.	  
Les	   images	   viennent	   alors	   raviver	  des	   souvenirs	   sensibles	   et	  des	  éléments	  de	   connais-‐
sance	  intime	  du	  logement,	  qui	  n’auraient	  peut-‐être	  pas	  été	  soulevés	  sinon.	  

Concernant	  la	  compréhension	  des	  phénomènes,	   les	  habitants	  consultés	  semblent	  avoir	  
compris	   les	   informations	   contenues	   dans	   les	   images	   accompagnées	   du	   discours	   de	  
l’enquêteur	  et	  comme	  nous	  l’avons	  vu,	  trouver	  eux-‐mêmes	  une	  explication	  aux	  phéno-‐
mènes	  en	  faisant	  appel	  à	  leur	  vécu	  personnel.	  Néanmoins,	  certaines	  images	  font	  plus	  ou	  
moins	   écho	  à	   leurs	   expériences	  :	   la	   luminance	   trouve	  peu	  d’équivalent	  dans	   leur	   vécu	  
tandis	  que	  l’image	  photoréaliste	  permet	  de	  faire	  émerger	  un	  discours	  sur	  ce	  qui	  se	  passe	  
au-‐delà	  de	  la	  maison	  et	  de	  son	  extension	  :	  les	  masques	  potentiels	  du	  voisinage,	  les	  vues	  
vers	   l’extérieur	  ou	  encore	   les	  protections	  des	  ouvertures,	  en	   facilitant	   la	  projection	  de	  
l’habitant	  dans	  l’espace.	  

5.1.3 Sur	  l’adaptation	  des	  outils	  aux	  maîtres	  d’ouvrage	  particuliers	  

Comme	   nous	   l’avons	   observé,	   les	   outils	   disponibles	   pour	   produire	   des	   analyses	   lumi-‐
neuses	  dans	   les	  constructions	  sont	  nombreux,	  mais	   le	  plus	  souvent	  dédiés	  à	  une	   ingé-‐
nierie	   technique	   réservée	   aux	   professionnels	   possédant	   de	   bonnes	   connaissances	   des	  
phénomènes	   représentés.	   L’interprétation	   des	   résultats	   est	   délicate	   pour	   nombre	   des	  
outils	  cités.	  Toutefois,	  certains	  outils	  à	  caractère	  pédagogique	  proposent	  des	  interfaces	  
facilement	  compréhensibles	  et	  avenantes	  pour	  accompagner	  l’utilisateur	  dans	  ses	  simu-‐
lations.	  Les	  constats	  précédents	  nous	  amènent	  vers	  des	  propositions	  pratiques	  qui	  pour-‐
raient	  s’avérer	  utiles	  pour	   l’adaptation	  de	  ces	  outils	  aux	  maîtres	  d’ouvrage	  particuliers,	  
dans	  le	  cas	  de	  projets	  modestes	  comme	  l’extension	  d’une	  maison	  individuelle.	  

 	  	  Représenter	  l’existant	  et	  faire	  parler	  les	  habitants	  sur	  ses	  qualités	  lumineuses	  :	  la	  
position	  des	  taches	  solaires,	  les	  zones	  lumineuses	  et	  sombres,	  les	  usages	  en	  fonction	  de	  
la	  lumière,	  les	  manières	  de	  s’affranchir	  des	  problèmes	  éventuels	  comme	  les	  surchauffes	  
estivales,	  le	  manque	  de	  lumière	  dans	  un	  couloir,	  l’intimité	  d’une	  pièce,	  etc.	  Il	  semble	  que	  
cette	   phase	   soit	   essentielle	   pour	  mobiliser	   toute	   la	   compétence	   de	   l’habitant	   et	   faire	  
ressortir	  ses	  stratégies	  d’habitat.	  Représenter	  l’environnement	  extérieur	  à	  la	  maison	  est	  
également	  un	  élément	  important	  pour	  déclencher	  la	  réflexion	  sur	  les	  articulations	  entre	  
le	  dedans	  et	  le	  dehors.	  

 	  	  Anticiper	   les	  effets	  du	  projet	  d’extension	  sur	   l’ensemble	  de	  la	  maison.	   Il	  est	   im-‐
portant	  de	  considérer	  la	  maison	  dans	  sa	  globalité	  et	  tenter	  de	  faire	  émerger,	  à	  partir	  des	  
situations	   connues	   de	   l’existant,	   les	   situations	   nouvelles	   qui	   vont	   être	   créées	   par	  
l’extension	  :	   plus	   ou	  moins	   de	   lumière	   dans	   certains	   espaces,	   plus	   ou	  moins	   de	   soleil	  
devant	  telle	  ouverture,	  etc.	  La	  mise	  en	  évidence	  de	  ces	  éléments	  doit	  permettre	  de	  dis-‐
cuter	  plus	  finement	  les	  usages	  dévolus	  aux	  différentes	  pièces	  de	  la	  maison	  modifiée.	  Les	  
conflits	  éventuels	  entre	  usages	  et	  rayonnement	  peuvent	  être	  révélés	  à	  cette	  étape	  :	  trop	  
de	  lumière	  pour	  voir	  correctement	  la	  télévision	  ou	  l’écran	  de	  l’ordinateur,	  pas	  assez	  de	  
lumière	  en	  hiver	  pour	  placer	  une	  table	  de	  salle	  à	  manger,	  trop	  de	  soleil	  en	  été	  pour	  se	  
sentir	  confortable	  dans	  ce	  salon,	  etc.	  

 	  	  Saisonnaliser	   l’expérience	  en	  mettant	  en	  parallèle	   les	   situations	  d’hiver	  et	  d’été,	  
et	   lorsque	  cela	  fait	  sens,	   les	  situations	  de	  mi	  saison,	  notamment	  pour	   l’ensoleillement.	  
Les	  habitants	  comprennent	   les	  effets	  différenciés	  du	  soleil	  selon	  la	  saison	  et	  savent	  re-‐
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pérer	  des	  phénomènes	  saisonniers	  particuliers,	  comme	  l’entrée	  profonde	  du	  soleil,	  indi-‐
quée	  par	  tel	  meuble,	  en	  hiver,	  et	  la	  protection	  éventuelle	  en	  été.	  

 	  	  Utiliser	  des	  vues	   intérieures	   immersives	  en	  plus	  des	  vues	   techniques.	   Les	  archi-‐
tectes	  et	   concepteurs	   suivis	  dans	   la	  première	  phase	  d’enquête	  utilisent	   les	   vues	  3D	   le	  
plus	   souvent	   pour	   montrer	   les	   volumes	   extérieurs	   de	   la	   maison,	   pour	   aider	   à	   com-‐
prendre	  l’agencement	  des	  volumes,	  ou	  comment	  une	  extensions	  projetée	  vient	  se	  gref-‐
fer	   sur	   le	   bâtiment	   existant.	   L’enquête	   a	  montré	   que	   les	   vues	   immersives	   permettent	  
une	  meilleure	  appropriation	  des	  résultats.	  Il	  semble	  ainsi	  important	  d’éviter	  les	  vues	  en	  
plans	  qui	  limitent	  la	  réflexion	  aux	  murs	  de	  la	  maison	  et	  amoindrit	   l’importance	  du	  con-‐
texte.	   Il	  est	  nécessaire	  de	  replacer	   l’habitant	  dans	  sa	  position	  d’habitant,	  d’ajouter	  des	  
meubles	  si	  nécessaires,	  et	  de	  projeter	  la	  vue	  à	  l’extérieur	  de	  la	  maison.	  

 	  	  Ne	  pas	  s’éloigner	  des	  codes	  de	  couleurs	  traditionnels	  :	  rouge	  égale	  chaud	  et	  bleu	  
égale	  froid,	  vert	  égale	  «	  bon	  »	  et	  orange	  ou	  rouge	  égalent	  «	  moins	  bon	  »,	  etc.	  Pour	  facili-‐
ter	  l’appropriation	  des	  résultats,	  il	  apparaît	  essentiel	  de	  ne	  pas	  diverger	  de	  ces	  codes	  de	  
couleurs	  parfaitement	  connus	  et	  assimilés.	  

5.1.4 Sur	  l’intérêt	  de	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’outils	  mobiles	  

Les	  outils	  numériques	  mobiles,	  smartphones	  et	  tablettes,	  sont	  aujourd’hui	  en	  plein	  es-‐
sor.	  Ils	  offrent	  des	  interfaces	  ludiques	  et	  pratiques	  pour	  effectuer	  les	  actions	  courantes	  
de	   la	   vie	   numérique	   (relever	   ses	   courriels,	   visiter	   des	   sites	   web,	   profiter	   des	   réseaux	  
sociaux),	   ils	   permettent	   de	   jouer	   et	   de	   se	   divertir	   par	   l’accès	   à	   de	  multiples	   contenus	  
(vidéos,	  musique),	  mais	  ils	  sont	  aussi	  des	  outils	  de	  travail	  déployés	  dans	  de	  nombreuses	  
occasions.	  

Nous	  pensons	  qu’il	  y	  aurait	  un	  intérêt	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’outils	  mobiles	  pour	  déployer	  
des	  outils	  spécifiques	  d’aide	  aux	  particuliers	  dans	  leurs	  projets	  d’extension	  de	  maisons.	  
Un	  même	   outil	   peut	   en	   effet	   répondre	   aux	   différents	   enjeux	   soulevés	   dans	   les	   para-‐
graphes	  précédents.	  Une	  tablette	  tactile	  peut	  ainsi	  permettre	  de	  représenter	  l’état	  exis-‐
tant	  et	  d’y	  insérer	  des	  notes	  relatives	  à	  la	  lumière	  et	  au	  soleil	  tels	  qu’ils	  sont	  vécus	  par	  
les	  habitants.	  Par	  exemple,	  une	  solution	  de	  photo	  annotée	  peut	  être	   facilement	  déve-‐
loppée.	   Elle	   permettrait	   de	   partager	   des	   situations	   courante	   de	   la	  maison	   à	   partir	   de	  
photographies	  faciles	  à	  réaliser	  avec	   la	  tablette	  elle-‐même,	  et	  de	  notes	  rapides	  sur	  ces	  
images,	  comme	  par	  exemple	  :	  «	  le	  soleil	  arrive	  ici	  en	  hiver	  »	  ou	  encore	  :	  «	  cette	  partie	  de	  
la	  cuisine	  est	  un	  peu	  sombre	   le	  matin	  ».	  Ce	  carnet	  de	  notes	  peut	  être	  organisé	  de	  ma-‐
nière	  à	  inciter	  les	  acteurs	  du	  projet	  à	  rendre	  explicites	  des	  remarques	  sur	  la	  lumière	  et	  
l’ensoleillement.	  Il	  peut	  être	  rendu	  disponible	  aux	  particuliers	  lors	  d’un	  premier	  contact	  
avec	  un	  professionnel,	  de	  manière	  à	  permettre	  de	  faire	  émerger	  des	  notes	  d’ambiances	  
qui,	  sans	  ce	  support,	  seraient	  restées	  silencieuses.	  

Le	  même	  outil	  tablette	  peut	  également	  être	  le	  moyen	  le	  plus	  simple	  pour	  effectuer	  des	  
relevés	   géométriques	   de	   l’état	   de	   l’existant	   et	   d’y	   ajouter	   des	   propositions	   de	   projets	  
d’extension.	  Des	  recherches	  passées	  ont	  montré	  que	   les	   logiciels	  dédiés	  à	   la	  modélisa-‐
tion	  3D	  pour	  les	  particuliers	  sont	  utilisés	  comme	  médiateurs	  auprès	  des	  professionnels,	  
pour	   faciliter	   l’expression	   des	   attentes	   et	   désirs	   des	   futurs	   habitants	   (cf.	   §	   2.1.7).	   Plu-‐
sieurs	   solutions	   équivalentes	   sont	   maintenant	   développées	   pour	   les	   tablettes	   tactiles	  
(figure	  ci-‐après),	  permettant	  aux	  particuliers	  de	   représenter	   leur	  maison	  mais	  aussi	  de	  
produire	  des	  vues	  immersives,	  d’ajouter	  des	  meubles,	  des	  textures,	  tous	  éléments	  dont	  
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on	  a	  vu	  qu’ils	  aident	  à	  se	  projeter	  dans	  un	  environnement	  non	  construit.	   Il	  est	  évident	  
que	  ces	  outils	  sont	  appelés	  à	  se	  démocratiser	  rapidement.	  

	  

 Une	  image	  publicitaire	  pour	  un	  logiciel	  de	  modélisation	  3D	  pour	  Figure	  18.
particulier	  disponible	  sur	  tablette	  (Home	  Design	  3D	  pour	  iPad)	  

Les	  tablettes	  sont	  également	  un	  outil	   intéressant	  par	  leur	  facilité	  de	  transport.	  Contrai-‐
rement	  aux	  logiciels	  fixes	  sur	  ordinateur	  de	  bureau,	  qui	  obligent	  à	  produire	  des	  images	  
statiques	   d’un	   processus	   de	   réflexion	   en	   cours,	   les	   tablettes	   peuvent	   facilement	   être	  
transportées	   partout	   dans	   la	   maison,	   mais	   aussi	   dans	   les	   bureaux	   d’un	   architecte	   ou	  
d’un	  constructeur,	  ou	  dans	  un	  magasin	  spécialisé	  pour	  demander	  conseil.	  Les	  tablettes	  
permettent	  ainsi	  de	  suivre	  le	  cours	  de	  la	  pensée	  et	  n’obligent	  pas	  les	  particuliers	  à	  pro-‐
duire	  des	  plans	  ou	  des	   images	  abstraites	  avec	  lesquelles	   ils	  ne	  se	  sentiraient	  pas	  très	  à	  
l’aise.	   Elles	  autorisent	   les	  acteurs	  à	  discuter	  du	  projet	  autour	  d’images	   immersives,	  de	  
plans	  et	  de	  notes	  diverses,	  qui	  peuvent	  être	  complétées	  et	  enrichies	  au	  cours	  même	  de	  
la	  discussion.	  

Un	  autre	  argument	  des	   tablettes	  est	  bien	  évidemment	   leur	   connectivité.	   Sous	   réserve	  
d’une	   connexion	   sans	   fil	   de	   type	   wifi	   ou	   3G,	   elles	   permettent	   d’accéder	   facilement	   à	  
toutes	   les	   ressources	  d’internet.	   La	  combinaison	  des	  outils	  mobiles	  et	  des	  applications	  
web	  nous	  semble	  être	  une	  piste	  intéressante,	  permettant	  de	  s’affranchir	  des	  contraintes	  
imposées	  par	  un	  logiciel	  spécifique.	  Les	  efforts	  faits	  par	  certaines	  enseignes	  de	  vente	  de	  
meuble	  pour	  proposer	  des	  «	  configurateurs	  en	   ligne	  »	  pour	   les	  cuisine	  notamment,	  di-‐
rectement	  dans	  un	  navigateur	  web,	  incite	  à	  penser	  que	  cette	  voie	  est	  prometteuse.	  D’un	  
autre	  côté,	   le	  développement	  d’outils	  d’aide	  personnelle	  «	  intelligents	  »	  accessibles	  en	  
ligne	  laisse	  également	  penser	  à	  des	  solutions	  d’intelligence	  artificielle	  déportée	  sur	  des	  
serveurs,	  et	  capable	  de	  suggérer	  des	  réponses	  pertinentes	  à	  des	  problèmes	  de	  concep-‐
tion	   courants.	   Ce	   type	   d’intelligence	   déportée,	   couplée	   avec	   un	   outil	  mobile,	   pourrait	  
permettre	  de	  détecter	  des	  situations	  connues	  pouvant	  poser	  problème	  :	  des	  risques	  de	  
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surchauffes	  ou	  d’inconfort	  devant	  un	  écran	  par	  exemple,	  ou	  au	  contraire	  des	  zones	  trop	  
sombres	  et	  jamais	  ensoleillées.	  

Enfin,	  les	  tablettes	  sont	  des	  ordinateurs	  comme	  les	  autres	  et	  peuvent	  faire	  fonctionner	  
des	   logiciels	  de	  simulation	  solaire	  ou	   lumineuse,	  pour	  peu	  qu’on	   les	  adapte	  à	  cet	  envi-‐
ronnement	   spécifique.	   Ainsi,	   les	   outils	   d’ingénierie	   pourraient	   trouver	   des	   débouchés	  
nouveaux,	  dans	  des	  versions	  adaptées	  au	  grand	  public.	  L’interaction	  de	  ces	  outils	  avec	  
les	  logiciels	  de	  modélisation	  3D	  cités	  plus	  haut,	  les	  carnets	  de	  photographies	  et	  de	  notes	  
également	  mentionnés,	  ou	  encore	  les	  services	  web,	  offrirait	  bien	  entendu	  un	  ensemble	  
de	  possibilités	  très	  riches	  dans	  la	  perspective	  d’articuler	  la	  dimension	  énergétique	  et	  les	  
qualités	  sensibles	  des	  flux	  lumineux	  dans	  les	  projets	  d’extension	  de	  maisons.	  

5.1 Perspectives	  de	  recherche	  

Le	  suivi	  de	  projets	  d’extensions	  de	  maisons	  individuelles	  auprès	  de	  professionnels	  et	  les	  
enquêtes	   réalisées	   auprès	   de	   clients	   d’un	   magasin	   LEROY	   MERLIN,	   ont	   constitué	   des	  
démarches	   exploratoires	   non	   exhaustives.	   Rappelons	   en	   effet	   que	   notre	   étude	   s’est	  
déroulée	  sur	  11	  mois	  à	  raison	  de	  2	  jours	  par	  semaine	  soit	  un	  équivalent	  temps	  plein	  de	  
4,5	   mois	   de	   recherche.	   Des	   approfondissements	   sont	   nécessaires	   pour	   statuer	   sur	   la	  
pertinence	  des	  constats	  réalisés	  et	  des	  pistes	  ouvertes.	  

Le	  premier	  approfondissement	  serait	  bien	  sûr	   le	  suivi	  de	  plusieurs	  projets	  d’extensions	  
de	  maisons	  individuelles	  en	  cours.	  Le	  choix	  des	  projets	  pourrait	  être	  fait	  en	  fonction	  des	  
typologies	   d’extensions	   de	   maison	   individuelle,	   surélévation,	   extension	   sur	   jardin,	   ou	  
extension	   latérale	  en	  mitoyenneté	  par	  exemple.	   Il	  devrait	  également	   tenir	  compte	  des	  
différentes	  approches	  offertes	  par	  les	  nombreux	  professionnels	  du	  marché	  des	  maisons	  
individuelles,	  constructeurs,	  entreprises	  générales,	  architectes,	  etc.	  

Il	   serait	   également	   pertinent	   de	   trouver	   des	   professionnels	   qui	   utilisent	   des	   outils	  
d’analyse	  lumineuse,	  et	  d’évaluer	  l’apport	  de	  ces	  outils	  dans	  la	  conception	  et	  la	  compré-‐
hension	  de	  ces	  questions	  auprès	  des	  habitants.	  En	  effet,	  nous	  avons	  interrogé	  des	  clients	  
du	  magasin	  LEROY	  MERLIN	  sur	  une	  maison	  qui	  n’était	  pas	  la	  leur.	  Nous	  pouvons	  imagi-‐
ner	  que	   l’implication	  ne	   serait	  pas	   la	  même	  s’il	   s’agissait	  de	   leur	  propre	  projet	  avec	   la	  
connaissance	  qu’ils	  ont	  des	  lieux	  qu’ils	  habitent.	  

L’analyse	  de	  la	  compréhension	  des	  images	  de	  simulation	  est	  un	  autre	  point	  nécessitant	  
une	  approche	  plus	   systématique	  que	  celle	  que	  nous	  avons	  menée.	   Il	   faudrait	  produire	  
un	  plus	  grand	  éventail	  d’images	  et	  évaluer	   leur	  compréhension	  à	  travers	  des	  enquêtes	  
plus	  calibrées,	  en	  fonction	  notamment	  du	  type	  d’interlocuteur.	  Là	  encore,	  l’investigation	  
demande	  du	  temps,	  à	  la	  fois	  pour	  la	  préparation	  des	  supports	  d’enquête	  et	  pour	  le	  choix	  
des	  enquêtés.	  

Il	   serait	   également	   intéressant	   d’expérimenter	   de	   nouvelles	   formes	   de	   restitution	   des	  
images	   de	   simulation.	   Il	   serait	   ainsi	   particulièrement	   motivant	   de	   travailler	   avec	   des	  
artistes,	   des	   spécialistes	   de	   communication	   visuelle	   et	   de	   sémiologie	   graphique,	   pour	  
expérimenter	   des	   restitutions	   graphiques	   novatrices	   d’ambiances	   lumineuses.	   De	  ma-‐
nière	  générale,	  les	  images	  produites	  par	  les	  logiciels	  de	  simulation	  sont	  des	  productions	  
d’ingénieurs	   et	   d’informaticiens,	   qui	   sont	   réalisées	   dans	   les	   canons	   habituels	   des	   logi-‐
ciels	   techniques	   pour	   les	   bureaux	   d’études.	   Rien	   n’interdit	   de	   repenser	   ces	  modes	   de	  
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figuration,	   pour	   proposer	   des	   images	   plus	   faciles	   d’accès,	  mais	   aussi	   plus	   à	  même	   de	  
faciliter	  l’éveil	  de	  l’imaginaire	  lumineux	  personnel	  de	  chacun.	  

Comme	  on	   l’a	   vu,	   les	  possibilités	  offertes	  par	   les	  outils	  mobiles	   sont	   immenses	  et	  peu	  
explorées.	  Une	  perspective	  de	  recherche	  très	  stimulante	  est	  ainsi	  posée.	  Elle	  conduirait	  
à	   prototyper	   et	   expérimenter	   de	   nouveaux	   dispositifs	   sur	   tablette,	   pour	   la	   prise	   de	  
notes,	  le	  relevé	  de	  l’existant,	  l’analyse	  de	  photos,	  la	  modélisation	  3D,	  la	  simulation	  lumi-‐
neuse,	  le	  recours	  à	  des	  conseils	  en	  ligne,	  le	  partage	  d’expérience	  via	  les	  réseaux,	  sociaux,	  
etc.	  Ces	  différentes	  idées	  ne	  préjugent	  pas	  d’un	  outil	  unique	  polymorphe	  dédié	  à	  la	  lu-‐
mière	  dans	   les	  maisons	   individuelles,	  mais	  elles	  ouvrent	  plutôt	  vers	  des	  manières	  nou-‐
velles	   d’aborder	   cette	   question	  dans	   le	   projet,	   à	   l’instigation	  des	   futurs	   habitants,	   des	  
concepteurs,	  ou	  d’intervenant	  tiers.	  

Bien	  entendu,	  comme	  on	  l’a	  répété	  en	  préambule	  de	  cette	  recherche,	  l’objectif	  n’est	  en	  
aucun	   cas	   d’attendre	   des	   réponses	   de	   la	   part	   d’outils	   techniques.	   Au,	   contraire,	   nous	  
pensons	   que	   les	   outils	   proposés,	   simples	   d’accès,	   doivent	   être	   les	   déclencheurs	   d’une	  
demande	  de	  service	  et	  d’expertise	  qui	  pourra	  être	  prise	  en	  charge	  par	  les	  différents	  pro-‐
fessionnels	  intervenant	  dans	  le	  processus	  de	  construction.	  Dans	  le	  contexte	  d’une	  pour-‐
suite	  de	  la	  collaboration	  avec	  LEROY	  MERLIN,	  il	  serait	  intéressant	  d’expérimenter	  la	  ca-‐
pacité	  de	  déployer	  les	  outils	  et	  services	  mis	  en	  avant	  ici	  dans	  le	  contexte	  d’un	  magasin	  
de	  bricolage,	  par	  des	  conseillers	  spécialement	  formés	  ou	  au	  travers	  des	  outils	  de	  promo-‐
tion	  et	  de	  formation	  en	  place.	  

Différentes	   voies	   s’ouvrent	   pour	   concrétiser	   ces	   pistes	   de	   recherche.	   Elles	   peuvent	   en	  
particulier	  passer	  par	  une	  réponse	  à	  un	  appel	  à	  projet	  de	  recherche	  de	  l’Agence	  Natio-‐
nale	  de	  la	  Recherche	  (ANR)	  ou	  de	  l’ADEME.	  Elles	  peuvent	  également	  conduite	  à	  mettre	  
en	  œuvre	  une	  recherche	  doctorale	  financée	  par	  une	  allocation	  de	  thèse	  classique,	  ou	  de	  
manière	  plus	   judicieuse	  par	  un	  contrat	  de	  type	  CIFRE	  qui	  pourrait	  permettre	  au	  docto-‐
rant	  de	  mener	  la	  recherche	  en	  lien	  direct	  avec	  une	  entreprise.	  
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