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Resume:

l_e développement durable dans le domalne d'architecture et d'urbanisme, constitue un enjeu

tondamental et une réponse adéquate et efflcace pour la réduction des impacts envlronnementaux

par rapport au secteur du bâtiment. Les éco quartlers constituent actuellement la meilleure solution

de l,aménagement durable. Ses principes et cibles sont des solutions pou, plusieurs problèmes llés à

la ville, à l'étalement urbain et aussi à notre planète, en plus et partlcullèrement dans les zones riches

sur le plan de la biodiversité

Notre travaille s'lnscrft dans le cadre d'une evaluation et proposltion d'amelloratlon du cofort

thermique dans un projet de mosque situé a Tizl-ouzou

Abs ract

Sustalnable development in the field of alchitecture and urban planning ls a fundamental issue

and an adequate and effective response to the reduction of environmental lmpacts ln relatlon to the

building sector, Eco-neighborhoods are currently the best solution for sustalnable development. lts

principles and targets ere solutions for many problems related to the city, urban sprawland also to

our plânet, in addltion and particularly ln areas rlch in biodlversity.

our work is of proposâl evaluation and improvement of thermal confort in osque proiect located in

Tizi-ouzou
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Présentation du Master :

Préambule :

Pour assurer la qualité de vie des générations futures, la maitrise du développement durable et des

ressources de la planète est devenue indispensable. Son application à l'architecture, à l'urbanisme

et à l'aménagement du territoire conceme tous les intervenants : décideurs politiques, maitres

d'ouvrage, urbaniste, architecte, ingénieurs, paysagiste,...

La prise en compte des enjeux environnementaux ne peut se fate qu'à travers une démarche

globale, ce qui implique la nécessité de sensibiliser chaque intervenant aux enjeux du

développement durable et aux tendances de l'architecture écologique et bioclimatique.

Pour atteindre les objectifs de la qualité environnementale, la réalisation de bâtiments

bioclimatique associe une bonne intégation au site, économie d'énergie et emploi de matériaux

sains et renouvelable ceci passe par rme bonne connaissance du site a{in de faire ressortir les

potentialités bioclimatiques liées au climat et au microclimat, sans perdre de lue l'aspect

fonctionnel, et l'aspect constructif.

La spécialité proposée permet aux étudiants d'approfondir leurs Connaissances de

l'envtonnement physique (chaleur, éclairage, ventilation, acoustique) et des échanges établis entre

un environnement donnée et un site urbain ou un projet architectural afin d'obtenir une conception

en harmonie avec le climat.

La formation est complétée par la maitrise de logiciels permettant la prédétermination du

comportement énergétique du bâtiment, ainsi que l'établissement de bilan énergétique permettant

l'amélioration des performances énergétique d'un bâtiment existant.

Objectifs pédagogiques :

Le master ARCHIBIO est un master académique visant la formation d'architectes, la formation

üse à la fois une initiation à la recherche scientifique et la formation de professionnels du bâtiment,

pour se faire les objectifs se scindent en deux parties complémentaires :

- la méthodologie de recherche : initiation à l'approche méthodologique de recherche

problématique; hypothèse, objectifs, vérification, analyse et synthèse des résultats.

- la méthodologie de conception : concevoir un projet en süvant une démarche assurant une qualité

environnementale, fonctionnelle et construgtive.



Méthodologie :

Apres avoir construit I'objet de l'étude, formulé la problématique et les hypothèses, Le processus

méthodologique peut être regroupé en cinq grandes phases:

l- Elaboration d'un cadre de référence dans cette étape il s'agit de recenser les écrits et auûes

havaux pertinents. Expliquer et justifie les méthodes et les instruments utilisés pour

appréhender et collecter les données

2- 2- Connaissance du milieu physique et des éléments urbains et architecturaux

d'interprétation appropriés: connaissance de l'environnement dans toutes ses dimensions

climatiques, urbaine, réglementaire;... pour une meilleur intégration projet.

3- 3- Dimension humaine, confort et pratiques sociale : la dimension humaine est

indissociable du concept de développement durable, la recherche de la qualité

environnementale est une attitude ancestrale visant à établir un équilibre entre I'homme et

son envionnement, privilégier les espaces de socialisation et de üe en communauté pour

renforcer I'identité et la cohésion sociale.

4- 4- Conception appliquées" projet ponctuel ": I'objectifest de rapprocher théorie et pratique,

une approche cenhé sur le cheminement du projet, consolidé par un support théorique et

scientifique, la finalité recherchée un projet bioclimatique viable d'un point de lue

fonctionnel, constructif et énergétique.

5- 5- Evaluation environnementale et énergétique : vérification de la conformité du projet aux

objectifs environnementaux et énergétique a travers différents outils : référentiel HQE,

bilan thermique, bilan thermodynamique, évaluation du confort, thermique, visuel,...



l. lntroduction:

La nécessité de nous adapter aux bouleversements climatiques et enüronnementaux, qui

deviennent de plus en plus prégrrants et incontestables. Ces modifications subites et perceptibles

du milieu nous montrent bien que l'humanité entière doit repenser son mode d'organisation et

revoir en profondeur son rapport aux ressources naturelles. Mais on ne peut faire l'économie de

rappeler que la terre est un espace clos et limité, alors que nos besoins et notre pression sur les

ressources, eux, ne cessent de croîtrel.

À l'échelle urbaine l'homme a développe son milieu physique en fonction de ses besoins et aux

exigences mondiales et environnementales tout en réfléchissant aux futures générations, le

développement durable est venu pour rassurer cette nouvelle conception de I'interêt général apres

avoir conçu des villes qui ont subi plusieurs problèmes à cause de l'inconscience de l'homme et

l'ignorance de I'importance de la nature et de la verdure dans son entourage vivable.

La ville durable ce n'est pas une autre vie à imaginer, ni des expériences exemplaires, mais un état

d'esprit qui inspire toutes les politiques urbaines - logement, culture, soins, emploi, entreüen,

transports, gestion de l'eau... Cette approche, prend en compte à la fois les aspects sociaux,

écologiques et économiques du développement.

Aujourd'hui la prise de conscience envers l'environnement et la ville durable se généralise à

travers des écoquartiers qui remplissent les diflérentes fonctions assurées par les bâtiments qui les

composent, parmi ces demiers, les lieux de culte conçus selon des modèles métaboliques en

respectant un écosystème naturel et en développant une logique d'écocycles, permettant une

s).rnbiose entre le geste architectural, l'environnement, auquel ce projet va appartenir, et l'énergie

consommée par ce dernier. La conception bioclimatique consiste à mettre à profit les conditions

climatiques favorables tout en se protégeant de celles qui sont indésirables, ceci afin d'obtenir un

meilleur confort, qui est considérée comme la première étape dans un projet de construction qü

aboutira à la réalisation d'un bâtiment très performant tout en soignant le confort de ses occupants.

En effet, l'architecture bioclimatique s'impose comme une tendance culturelle nouvelle ordonnée

de valeurs architecturales telles que les matériaux, l'économie de projet, la forme, la charge

symbolique des espaces, le rapport à l'histoire au paysage2. Pour le cas de l'Algérie qui n'est pas

totalement intégée dans l'économie Intemationale, elle connaît les effets indirects de la crise

t Dossier d'information pour Johannesburÿ / Fiche I : Historique / page 4

'z 
http://www.pe\,/forum.oryl2009ll0llllmapping+he-global-muslim-populatiod
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intemationale à travers la baisse de la demande mondiale du péfole qui a entrainé un

ralentissement dans l'economie3.

Le culte en Algérie se définit principalement à I'islam. L'islam est la religion d'État et la plus

pratiquée en Algérie. Elle est suivie par 98 à 99 % de la population algérienne. L'Algérie est le

huitième plus grand pays musulman parmi les pays à majorité musulmane et le üoisième sÙ le

continent africain (après le Nigeria et l'Égypte). 2,2 % de la population musulmane mondiale vit

en Algérie.a

Les équipements cultuels se présentent comme des lieux de renconfie privilégiés qui touchent

l'ensemble des tranches d'âge de la population d'une agglomération, pour cela, ils doivent

satisfaire les besoins les plus divers, allant des nécessités pedagogiques de

l'enseignement, aux souhaits et besoins multiples des individus

De façon générale, consfiuire un projet bioclimatique consiste à l'adaptation au climat et aux

caractéristiques du terrain sur lequel il est situé d'une part, et concevoir un bâtiment qui garantit

la limitation des déperditions de chaleur en hiver d'autre part, en profitânt au maximum des apports

solaires, tout en garantissant aussi la protection des fortes températures en été. Dans ces conditions,

les besoins en chauffage diminuent et la temÉrature reste agréable en eté, sans recourir à la

climatisation, très consommatrice d'énergie

De ce qui precede, nohe travail consiste à concevoir un centre culturelle islamique totalemenl

bioclimatique qui apporte une réponse à différentes échelles et sur de nombreux sujets tout en

respectant les di{Ierents compartiments de l'environnement à travers son intégration à un

aménagement d'un quartier purement écologique et durable.

2. Motivation du choix de thème :

La réalisation d'une mosquée au sein d'un écoquartier nécessite, en outre, une vision différente de

conception d'un équipement qui doit répondre aux différents besoins sociaux, économiques et

environnementaux.

Compte tenu de l'importance de la religion dans la relation humaine et son rôle d'éducation et

d'intégration et d'équipement culturelle, il est nécessaire et important de penser à un tel projet qui

ne peut être que benéfique pour notre société. En effet, la

malière de concevoir ce centre et le rendre bioclimatique favorisera la protection du milieu naturel

tout en assurant un confort maximal et réalisera l'équilibre entre I'archit€cture et la nature de

l'enüronnement auquel il appartient.

3 http://www.pewforum.orÿ2009ll0l17imapping-the-global-muslim-population/
a httos:/AÀrlrx'.cia goly'librarv/publicationÿthe-world-tàctbook/§eos /aq html#Peoole consulté le l9106/2018 à 20h15
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La rentabilité d'un projet est un élément üès important, la mosquée étant un projet qui n'est gas

rentable sur le côté financier, sa consommation d'énergie doit être rationnelle, I'architecture

bioclimatique est une discipline qui nous permet de réduire considérablement cette consommation.

Les matériarx sont un point essentiel dans la conception bioclimatique passive, ils ont une

influence importante sur les capacités thermiques du projet et donc sur le confort thermique qui se

répercute sur la consommation d'énergie.

3. Problématique générale :

Le centre islamique représente un défi au niveau de sa morphologie et sa relation avec

l'environnement, il doit s'intégrer avec son milieu sans pottr autant perdre son identité et son

architecture qui fait référence à l'archilecture islamique.

-centre islamique équipement cultuelle mise à part la salle de prière elle peut dénombrer plusieurs

espaces et dont les quelle les fidèles vont passer quotidiennement et y rester pendant de longue

durée occasionnellement et ce qui veut dire glande consommation d'électricité et d'eau pour les

ablutions avec les énergies qui vont vers le rafraîchissemett des espaces ou leur réchauffement

Sauf que la mosquée est un équipement qui n'as pas de revenu qü n'est pas rentable donc ne

pourras satisfâire ses frai de consommation en énergies d'ou la nécessiter de l'indépendance du

centre islamique et de son en aulonomie en matière d'énergie et aussi du fait l'islam incite à

l'économie et la préservation de nos ressources.

Comment concevoir un centre islamique fonctionnel de façon a permettre §on

intégration t un Eco quartier' tout en appliquant les concepts de l'architecture

bioclimatique et durable ?

4. Problématique spécifique :

Le but de l'architecture bioclimatique est avant tout est d'assurer le confort sous toutes ses formes,

sans pour autant utiliser les énergies fossiles, le confort thermique représente l'un des piliers du

bioclimatique, car il permet de réduire la consommation d'énergie d'une façon considérable en

utilisant les principes bioclimatique passifs.

Dans un climat comme celui de la ville de Tizi-Ouzou, ou les hivers sont froid et les étés sont

chauds, maitriser le confort thermique reste un enjeu de taille, qui donnera un aspect bioclimatique

large au projet, et qui servira aussi d'une figure pour les prochains projets du même type.

3
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comment l,isolation et les matériaux peuvent influencer le confort thermique,

et quelle sont qui permettron§ de réduire la consommation énergétique ?

5. Hypothèses :

La réponse à notre problématique préeédente nécessite des hypothèses qui vont être vérifier,

nous en avons construit certaines :

- La conception durable et les respects des statuts des voies entourant permettront la bonne

insertion du projet sur le gand site

- Le respect des principes bioclimatiques passifs, assurerons un meilleur rendement

énergétique et un confort thermique dans le projet.

- Le bon choix des matériaux et de l'isolation améliorera le confort thermique du projet et

réduirons la consommation d'énergie.

6. Objectifs:

Les objectifs que nous allons s'évertuer d'atteindre, se rattachent aux différentes échelles que

nous allons traiter, il s'agit principalement des objectifs suivants :

- Assurer la dimension patrimoniale et contemporaine dans le projet

- Intégrer la mosquée dans la logique du proj et et dans une démarche purement bioclimatique

- Réduire la consommation d'énergie

- Réadapter la mosquée d'aujourd'hui comme étant un espace polyvalent a la fois cultuel,

culturel tout en gardant sa fonction basique.

7. STRUCTURE DU IvEMORE :

Notre recherche est structurée en hois grands chapitres, dans chacun d'eux, nous développons

et traitons successivement les trois échelles du projet : de l'échelle urbaine à l'échelle

architecturale et enfin à l'échelle spécifique du procédé. Le premier chapitre est consacré

principalement à la partie introductive dans laquelle nous avons déclenché certâines

problématiques concemant notre câs d'étude, donc on a précisé nos objectifs, supposé nos

hypothèses, et fixé une méthodologie de travail, toutes ces tâches sont indispensables pour

l'élaboration objective du reste de la recherche. Le deuxième chapitre est intitulé « Etat des

connaissances», il s'agit en premier lieu de faire une présentation du travail bibliographique et

théorique, dont la première partie sera consacrée à l'échelle urbaine pour avoir une vision

permettant de comprendre l'aménagement des écoquartiers et ses notions de base, ses principes

et ses objectifs, la seconde parti a pour visée de comprendre le thème « Sport», de le définir et

connaitre ses exigences formelles, fonctionnelles et conceptuelles, or que la troisième partie

sera consacrée au procédé specifique que nous avons dévelopfr et intégré dans notre projet

4
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(l'isolation acoustique) qui sera définit en connaissant les exigences techniques et théorique

liées au fonctionnement de ce procédé. Dans le demier chapitre intihrlé «Cas d'étude», nous

allons élaborer notre aménagement de l'éco-quartier avec la genèse et les principes

d'implantation, ensuite, nous allons présenter la conception de notre centre sportif, dans cette

étâpe, nous avons intégré les principes de l'architecture bioclimatique tout en travaillant avec

les recommandations tirees des differentes tâches précédentes, nous clôturons notre chapitre

par l,échelle specilique qui met l'accent sur le côté technique de notre procédé par des

simulations à travers des différents logiciels qui nous donnent des résultats probants pour

I'utilisation . En demiers, à travers les différents chapitres présentés qui seront utiles comme

une base de données, on terminera notre recherche par une « conclusion générale et

recommandations » qui récapitule les conclusions pertinentes et les recommandations

nécessaires qui sont déjà tirées des différentes phases de cette recherche.

5



CHAPITRE 02 : ETAT DES CONNAISSANCE,

I. INTRODUCTION:

Ce chapitre contient 3 parties, la première partie vise à définir tous les concepts, et les

thématiques liés à notre thème à l'échelle urbaine : Le développement durable, Urbanisme durable,

Ecologie, Eco quartier à vocation touristique, culturelle et scientifique; puis la deuxième partie

consiste à définir les concepts de l'architecture bioclimatique à l'échelle architecturale où on traite

la thématique de centre de sensibilisation à la protection de l'environnement; la demière partie est

consacrée à l'échelle specifique où on va présenter le type du confort étudié, comment l'améliorel

quel est le procédé adéquat pour atteindre ce but, ainsi que le mécanisme de ce demier.

Partie I : Echelle urbaine

I. Définitions des concepts

1. Développement durable

1.1 Définition du développement durable

Le rapport Brundtland en 1987 définit le développement durable comme « un développement qü

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre

aux leurs." Le développement durable est une conception du bien commun développe depuis la fin

du XXe siècle. considérée à l'échelle de la planète, cette notion vise à prendre en compte, outre

l'économie, les asp€cts environnementaux et sociaux qui sont liés à des enjeux de long terme. Le

développement durable doit être à la fois économiquement efficace, socialement équitable et

écologiquement tolérable. Le social doit être un objectif, l'économie un moyen et l'environnement

une condition6.

6 Cours 3eme année de licence en Génie Mecanique Option énergétique « Dr. SAIER Khadidja » Université des

Sciences a de la Technologie d'Oran « Mohamed BOUDIA-F »
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1.2. Les dimensions du développement durable

A I La dimension environnementale : Préserver,

améliorer et valoriser I'environnement et les ressources

naturelles sur le long terme, en maintenant les grands

équilibres écologiques, en rédüsant les risques et en

prévenant les impacts environnementaux.

B /La dimension sociale : Satisfaire les besoins humains

et répondre à un objectifd'équité sociale, en favorisant la

participation de tous les gtoupes sociaux sur les questions Figüre I : les princip€s du déÿeloppement durable modèk
de Jacobs et Ssdler dstrnt d€ I 990 (ARPE 20Ol )

de santé, logement, consommation, éducation, emploi, 
source : site web L,associrtion Mer Nature, Ethique €t

CUltUre...7 pratiqrc de I'essociati,on Jen ligel. Disponible sur :

http:/lÿÿw.6er-rrature.org/rssocirtio* ûrei_natüre

C ila dimension économique : Développer la crois Le historiqùc.lÉm. Consqhé !c o5/1ü20I8

rapport Brundtland en 1987 définit le développement durable comme « un développement qui

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. »

1,3. Objectifs de développement durable :

Les dirigeants du monde lors d'un Sommet historique des Nations Unies à paris et 22 avr1l2016

ont adopté les 17 Objectifs de développement durable :

7 Cours 3eme année de licence en Génie Mécanique Option énergétique « Dr. SAFER Khadidja » Université des
Sciences et de la Technologie d'Oran « Mohamed BOUDIAI »
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Figure 2 : objectifs de dêveloppement durable
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1.4. Le développement durable et l'architecture :

En architecture, cette ligne de penser devient de plus en plus importante et reconnue comme étant

la marche à suiwe pour améliorer le sort des générations fiJtures. En effet, on estime actuellement

que la démolition et la construction de bâtiments est responsable de près de 35% des gaz à effet de

serrer. Il est donc important que les âcteurs principaux, notamment les architectes, posent des

gestes concrets pour être plus respectueux de l'environnement et offrir de meilleues p€rspectives

d'avenir.8

8 Cours 3eme année de licence en Génie Mécanique Option énergétique « Dr. SAFER Khadidja » Université des

Sciences et de la Technologie d'Oran « Mohamed BOUDIAF »
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1.5. Ecologie :

L'écologie est la science qui étudie les milieux et les conditions d'existence des êtres vivants et les

rapports qui s'établissent entre eux et leur environnement, ou plus généralement avec la nature.

L'écologie a été définie par le biologiste allemand Ernst Haeckel en 1866 comme "la science des

relations des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens large, la science

des conditions d'existence.e

tr. CONCEPTS LTES AUX ECOQUARTIERS :

1. Définition d'un éco quartier :

Selon la Direction départementale de l'équipement et l'agriculture française : Un écoquartier est

un projet d'aménagement urbain visant à intégrer des objectifs de développement durable et rédüre

son empreinte écologique. De ce fait, il insiste sur la prise en compte de I'ensemble des enjeux

environnementaux en leur attribuant des niveaux d'exigence ambitieuxlo.

1.1. Les principes d'aménagement des éco quartiers 11

D'après les études qui sont faites pour faire ressortir les attributs d'un éco quartier, nous avons

cité dans le tableau suivant

Tableau I : les principaux principes pris en compte lors de I'aménagement des éco quartiers.

les zones urbaines existantes et orienter l'expansion

dans les secteurs pouvant accueillir le développement de façon

économique et dans le respect de l'environnement

-Organiser le quartier en fonction de son accessibilite au transport en

et de l'intégration des sentiers piétonniers et cyclables.

lieux de sociabilité accessibles à tous, favorisant les échanges

intergénérationnels

-Déterminer une densité ambitieuse et cohérente avec le milieu existant

-Réduire les pollutions et les nuisances (sonores, olfactives,

etc.)

e (i 1) Site Web "Toupictionnaire" : le dictionnaire de politique ; Définition écologie [en ligne] ; disponible sur :

http:,#wrryw"toupie-org,/DictionnairelËc*togie"htm. Consulté le 6/04/2018
r0 

<< Les Eco Quartiers - Ministère du Logement, de l'Égafité des territoires et de la Ruralité »

surwww.territoires. gouv. fr
It http://cauel4.com/le-conseil-aux-collectiviteÿetudes-de-territoireÿeco-quartier

9
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Travail sur la lisibilité et la qualité des séparations entre espaces

collectifs et privés

-Contribuer à faciliær la diversité sociale et générationnelle des

habitants du quartier par la variété

les formes, les ambiances architecturales Interaction des

fonctions et usages afin de créer des quartiers complets et

au sein ou à proximité du quartier

et mettre en valeur le patrimoine naturel Développer les

de nature sur le site du projet, en quantité et en qualité, en

instaurant une trame verte et bleue

-Instaurer si possible desjardins collectifs et des espaces consacrés aux

activités agricoles de qualite

le terrain, son orientation, ses dénivelés, la disposition des

autres bâtiments et de la végétation afin d'adapter le projet aux

géographiques

aux énergies renouvelables et aux énergies propres.

des matériaux de construction performants et

de l'environnement

les déchets à la source.

trier et recycler les déchets de chantier et valoriser leur

-Adapter les logements au tri des déchets.

les possibilités de stationnement automobiles en surface et sur

'espace public.

10
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1.2. Typologie des éco quartiersl2

Si l'on considère les projets construits dans les trois décennies où ce concept d'écoquartier

s'est développé et les études réalisées par differents auteurs sur ce sujet, on peut leur faire

correspondre un type d'écoquartier et catégoriser les écoquartiers selon 7 types proposés

par Hugh Barton.

Tableau 2 : les differentes types des écoquartiers

Le type de l'écoquartier L'illustration

o
è0
G

Io()
\(u

(l)

F

Les écovillages sont des exemples

concrets de la possibilité d'adopter un

mode de vie « soutenable » aussi bien dans

les campagnes qu'en zoîe urbaine.

L' écovillage présente potentiellement une

solution concrète à differents problèmes

de société, notamment écologiques et

sociaux. (fig03)

fig03: Treenity Urban ecovillage France

o
à0
6l

I
\()
\o

ôl
o

t-r

Le télé-village est créé par le marché

(promoteurs) que par des habitants. Ce

sont souvent des extensions d'universités

ou des bureaux locaux qui proposent la

possibilité du télétravail (fig0a). Fig04: Le télé village du Villaret

(l)
È
c
oLÈ

6
(a(l)

g.b
,ax
F6)

Ce sont des projets exffrimentaux souvent

produits dans le cadre de competitions ou

impulsés par des objectifs de recherche

initiés par les gouvernements locaux ou

nationaux (fig05) Fig05 : Terra Nostra quartier du Flaubert

12 ATIIr{MENA,zol2

11



CHAPITRtr 02 : ETAT DtrS CONINIAISSANICE

\o
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Les éco communautés sont d'avantage

basées sur des idéaux sociaux uniquement

que sur des innovations techniques.

(fig06).

Fig06 : Lapin Ouvrier, Paris,

\n
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Les iles urbaines écologiques sont des

développements urbains de grande échelle

« nouvelles villes » basés sur la circulation

et la mobilité. (Fig07).

Fig07 : iles réoaratrice de de

L.DICAPRIO

çaq)

d
è0o
o
I\()
rno
cË§
L

t)\o

\o
ê)

h
Er

Sont souvent basés sur des objectifs clés

d'eff,rcacité énergétique des transports, de

qualité environnementale et de création de

communautés, mais pas sur des objectifs

écologiques spécifiques. (Fig08).

Fig08 : le l* tram qui relie deux villes

(unité urbaine) KEHL.STRASBOURG ?

t2
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Ce sont des projets de quartiers initiés

d'une manière classique et mobilisant des

outils ordinaires de la construction et de

l'aménagement, mais qui intègrent en sus

des objectifs de qualite environnementale.

(Fis0e).

Fig09 : damanhus Italie

III. Concepts liés à I'Architecture Bioclimatique :

1. L'Architecture Bioclimatique :13

La pollution exagérée de notre atmosphère, le réchauffement climatique et l'augmentation de

catastrophes naturelles ont conduit à une dégradation de notre environnement, largement supérieur

au seuil de tolérance. Le recours à l'architecture bioclimatique qui est la plus ancienne des

architectures s'est avéré nécessaire pour y faire une impasse.

1.1. Définition:

L'architecture bioclimatique est I'art et le savoir-faire de bâtir en alliant respect de I'environnement

et confort de I'habitant. Elle a pour objectif d'obtenir des conditions de vie agréables de la manière

la plus naturelle possible (Liébard & De Herde, 2005)

1.2. La naissance de I'approche bioclimatiquela

L'architecture savante depuis l'époque de Vitruve ou l'architecture vernaculaire utilisait déjà les

concepts ou les principes du bioclimatique selon leur besoin pour se protéger du climat mais aussi

pour en tirer plus d'avantage de ce dernier, c'est ainsi qu'à travers le monde, chaque région ou

chaque civilisation utilisait une partie de ces concepts pour améliorer le confort et les conditions

de vie dans les constructions de l'époque. (Liébard & De Herde, 2005)l

i3 Cécile Collas, Conseillère bio-construction, Consultante HQE.
1a http://www.asder.asso.frlinfo-energie/eco-batiment/construction-et-renovatiorlconception-bioclimatique
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Les utilisations de ces procédés dits bioclimatiques diffèrent d'une région à une autre dû à la

différence des climats. C'est pour cela qu'il est difficile ou plutôt quasi impossible de dénombrer

toutes les notions appliquées à l'époque de

A Ghardaia l'habitat mozabite démontre

l'antiquité de l'approche bioclimatique et

l'ancienneté de la relation entre le bâti

l'environnement et le climat.

Donc toute construction est en relation avec

son environnement, ce rapport définit la

qualité bioclimatique du projet.

En 1960 on peut voir naitre le premier

archétype de maison solaire capteur par

David Wright

,{\ ,-r--i--r

l' architecture vernaculaire.

Figure l0 : I'architecture mozabite source (djamel arabie, 2017).

./l
I
I

Figure I I Arché§pe 0" ,,u,x;ï:ff'ffJffiJ;l:,i;fi source (eco construction et

Dans son æuwe séminale design : WTH CLIMATE-A BIOCLIMATIC APPROACH TO

ARCHITECTURAL REGIONALISM (olgyay,1963) tentait pour la première fois de rétablir le lien

fondamental existant entre environnement bâti et environnement naturel, Les vraies inquiétudes

concemant l'architecture et sa relation avec le climat sont nées après la crise pétrolière de 1973,

qui a engendré une flambé des prix de gaz.

La consommation d'énergie est devenue un enjeu majeur pour l'architecfure, ce qui a donné des

recherches fructueuses dans le domaine d'économie d'énergie en architecture.

Avec la stabilisation des prix du petrole et du gaz dans les années 80 l'idée d'une architecture

écologique/bioclimatique fut abandonnée et les recherches dans ce sens délaissé.

t4
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On doit attendre le sommet de la terre en1992 à Rio De Janeiro au Brésil pour voir un plan mené

par differents pays qui va dans le sens d'un processus menant vers la généralisation de la démarche

environnementale dans tous les secteurs économiques.

Aujourd'hui l'architecture bioclimatique est plus que

jamais d'actualité et elle profite d'avancés techniques

et d'une place capitale dans les recherches dans le

domaine d'architecture.

1.3. Démarche bioclimatiquers

L'architecture bioclimatique vise à obtenir le confort

humain thermique et visuel tout en réduisant

l'utilisation de l'énergie fossile en appliquant des

#
#

Nord

E§t

Ouest Sud
solutions architecturales passives et actives et en ayant Figme 12 Illustration de l,orientarron d,une maison ptr rapporr

rgcours aux énergies renouvelables au soleil w'rvrr'touts*rlisolation'com

Principes de base de l'architecture bioclimatique :

1.4. L'orientation :

Une bonne orientation du bâti permettra de bénéficier au mieux des apports solaires et de stocker

l'énergie, par exemple un axe sud-nord est préferable à un axe est-ouest.

Dans le cas d'une habitation il est préferable de mettre les pièces les plus sollicité au sud et les

espaces tampons au nord pour optimiser les apports solaires

1.5. La compacité :

Plus le bâti est compact plus le contact avec

l'extérieur est réduit plus les déperditions

thermiques sont réduite, ce qui permettra un

meilleur rendement énergétique du bâtiment.

&riaàre e$isies , Irr5 sr Erimâre eüer*s . 75 n:

Dépaditicns râlanâes rxfradrtisrc linitcts

Figure 13 Illuslration de la compacite daus le bâti source
(grenoble archi,2017)

ri http://www.asder.asso.frlinfo-energie/eco-batimentlconstruction-et-renovation/conception-bioclimatique
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1.6. Disposition des espaces intérieurs

La disposition des espaces inærieurs permettra de profiter au maximum de l'éclairage et de la

chaleur du soleil, une hiérarchisation des n0fd
espaces selon leurs importances nous

permettra de savoir lesquelles doivent profiter

de l'éclairage du soleil au sud

1.7. L'isolation thermique :

L'isolation thermique est un complément

primordial au bon fonctionnement d'un

habitat. Le principe de l'isolation est de

poser, avec des matériaux ayant un pouvoir

conducteur le plus faible possible, une

barrière entre l'extérieur et l'intérieur entre

le chaud et le froid. (Voir cet élément en détails dans l'analyse thématique des matériaux).

1.8. Choix des matériaux :

Les matériaux utilisés dans l'architecture bioclimatique differe d'une région a une autre, le but

est de stocker le plus d'énergie le jour pour la restituer la nüt, donc il est préferable d'utiliser

des matériaux qui ont une forte inertie thermique

1.9. Dispositifs d'architecture bioclimatique :

L'utilisation de l'énergie solaire est possible à différents niveaux d'intégration : solaire

actif (technologie intégrée), solaire passif (conception architecturale intégrée) et solaire

hybride au fonctionnement tantôt passif, tantôt actif.

e§t

I
Figure l4 Orisntation de I'espace intérieur selon les principes de

l'schitectrre bioclimæique sorce (grerrcble æchi" 2017)

t6

rélcur



CHAPITRE 02 : ETAT DES CONNAISSANCE

1.9.1. Systèmes actifs :

Les systèmes actifs, utilisent

un moteur ou des composants

pour créer un certain confort

ou encore réduire la

consommation en énergie

fossile, ce qui peut apporter

un gain considérable,

néanmoins les composants

sont parfois chers, bruyants Figlfc 15 Nnneoux photovollatques source (æafort a privitége defmnce,

ou tout simplement pas 2ot7)

écologiques, on a souvent recours à ces méthodes lorsque la conception bioclimatique

passif atteint ses limites et ne peut garantir le confort nécessaire

Parmi ces dispositifs on peut citer la ventilation assistée ou encore l'utilisation de

panneaux photovol taiques

1.9.2. Systèmes hybrides :

Ces systèmes ont un fonctionnement tantôt passif, tantôt actii comme le collecteur-fenêtre (ou

capteur-fenêtre) avec circuit d'air chaud ou le capteur à air. Le capteur-fenêtre fonctionne de

deux manières : lorsque le rayonnement est faible, il se comporte comme une fenêtre ordinaire

(gains directs) ; lorsque le rayonnement est plus intense (> 300 Wm'z), un store vénitien est

abatssé dans la coulisse entre la lènêtre intérieure et la fenêtre extérieure et un ventilateur pulse

I'air en circuit fermé du collecteur vers le stock (et retoü). Ces systèmes sont relativement

complexes, encombrants et coûteux.
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1.9,3. Systèmes passifs :16'

Les systèmes passifs les plus répandus sont la

fenêtre, la véranda vitrée, la serre et, dans une

certaine mesure, le chauffe-eau solaire à

thermosiphon. L'utilisation passive de l'énergie

solaire est en fait présente dans toute

construction munie de fenêtres : elle consiste à

laisser pénétrer le rayonnement solaire par les

ouvertures transparentes, ce qü apporte à la fois

lumière et chaleur. L'énergie solaire est captée

et stockée dans les parties massives intemes du

bâtiment (dalles, plafonds, parois intérieures).

La fenêtre est le capteur solaire le plus répandu

et elle contribue, en l'état actuel, grâce à ses apports de chaleur, à réduire d'environ 10 7o la

consommation d'énergie de chauffage.

La performance des systèmes passifs dépend avant tout de la qualité et de la précision de la

conception architecturale, de plus, le surcoût est limite et I'encombrement spécifique nul.

(Liébard & De Herde,2005)

* Conclusion :

L'architecture bioclimatique est une série de dispositifs à appliquer sur plusieurs échelles, dans le

but d'avoir un meilleur confort dans l'espace bâti ou aménagé et de réduire la consommation

d'énergie fossile en utilisant diflérents types de concepts bioclimatiques qui utilisent

principalement les éléments du climat pour atteindre leurs objectifs.

Fiùre de bois er pæu Laioc dc tcrre en rqrleau Laiæ dc roehe pameau rigide-

Figl È t7 E ffer€rûts sTes disolds. Soûqe (MEzsi, 2012)

Dbposnlt! d'ùcht .tun ioLbo
alpqcss chaufé3 Espace3 non châuttés P6roi.systéme

*
oo
ô.

lrl
o
c
6

t-

ITI
FEIETNE

OQIëL
aoIY.*recrË

§.N CÂPTEÜf,
§cülan fiÂ!{3F

oûrs.E 9ÉAU

lr
cÀÊtËir§ a All

§ÀP]EUB FENEIRE

Fi8r!§ 16 dirp6 iA dæniÊshre solairc selon (Liabüd & De
Hffdc 2005)

16 Traité d'architecture et d'urbanisme bioclimatique, observatoire des énergies renouvelables Paris 2005
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On peut trouver plusieurs ÿpes d'isolant dans le marché :

- Matériaux minéraux : la laine de verre, la laine de roche.

- Matériaux fibreux organique : cellulose, chanwe, mousse organique (le polysÿrène

expansé ou extrudé)

- Mousse inorganique : mousse de verres, vermiculite, la perlite, béton cellulaire.

- Matériaux ligneux : liège, bois léger, paille agglomérée

Le coefficient de conduction thermique / caractéise la capacité d'un matériau a transporter

l'énergie thermique autrement dit la chaleur, plus ce coefficient est faible plus le matériau est

isolant.

Ci présent dans le tableau on peut trouver les differentes valeurs du coeffrcient de conductivité

thermique

Tebleau 3 : exemples des isolants et leurs conductivités thermiques

Isolant Conductivité

(Wm"C)

Isolant Conductivité

(w/m'C)

Laine de roche 0.038-0.047 Polystyrène expansé 0.036-0.058

Laine de verre 0.037-0.051 Polystyrène extrudé 0.029-0.036

Laine de silice 0.03-0.04 Mousse rigide de

polyuréthane

0.033

Fibre de bois 0.06-0.067 Perlite 0.035-0.045

Fibres

polyester

de 0.05 Vermiculite 0.0s8

Laine

mouton

de 0.041 Liège 0.044-0.049

Béton

cellulaire

0.16-0.33 Aérogel de silice 0.005-0.017

* Conclusion:

les matériaux de construction ont un rôle très important à jouer pour améliorer le confort

thermique à l'échelle du quartier grâce à leur albédo ils peuvent être très effrcaces dans la lutte

contre les ilots de chaleur urbain, mais aussi à 1'échelle du bâtiment leur inertie et leur isolation

est un élément majeur à prendre en considération pour arriver à un confort thermique à

l'intérieur du bâti.
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Figure 19 : Limite de l'écoquartier
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IV. PRESENTATION DE LA THEMATIQUE DU PROJET :

Après avoir présenté les différents aspects de l'architecture bioclimatique il est temp,s maintenânt

de présenter le thème de notre projet qui consiste à une mosquée totalement bioclimatique, du coup

pour connaitre le bon fonctionnement du projet, nous avons dû faire une analyse sur la thématique

que nous avons retenue.

1. Définition du culte :

un culte est un ensemble de pratiques dhommage ou de vénération rendu par un groupe à

une diünité, un être vivant mythique ou réel, un inanimé ou un phénomène à qui ce goupe

reconnaît une dimension « de superioriæ, d'excellence ou de sacré » et attribue des qualités

remarquables ou exceptionnelles qui peuvent être considérées comme exemplaires. Le culte est un

des éléments des religions. Par extension, le terme peut s'appliquer à

des valeurs morales (ustice par exemple) ou sociétales (patrie par

exemple)

2. La mosquée :

Une mosquée est un lieu de culte où se rassemblent les musulmans porr Figure 23 : croquie d'une mosquée

les prières communes, Une mosquée est plus qu'un lieu de culte ; elle sert d'institution sociale,

éducative elle peut, ainsi, être accompagnée d'une madrassa, d'un centre de formation, voire

d'une université. Elle sert aussi de lieu de rencontres et d'échanges sociaux.

Figure 24 : plan reprércntc lcs différen
elprcca da h mosquée rebe.

Figurc 25 : mosquée iranienne-

Se caractérise par l'emploi d'iwans, d'lur;, pishtaket d'une salle de

prière sous coupole. Un pishtak est un portâil formant une avancée,

souvent surmonté de deux minarets

irtTrr
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3. Types de mosquée :

fæ plan arabe :

Est un plan à forme carrée ou rectangulaire qui se compose d'une

cour à portique et d'une salle de prière à colonnes, les nefs étant

dirigées parallèlement ou perpendiculairement

Plan iranien :

I



Plan ottoman

On trouve également en plus de la coupole centrale des coupoles souvent plus petites dans tout le

reste de la mosquée, même où la prière n'est pas effectuée. Souvent,

les mosquées de type ottoman font partie de grands complexes.

.t Synthèse :

- La coupole et le minaret font partit intégrante de la mosquée

peu irnporte le type de plan ils sont ce qui caractérise et servent

d'élément d'appelle néanmoins les style different selon la région

4. Analyse des exemples :

4.l..Analyse de la Grande mosquée

Omeyyades à Damas :

Cette grande mosquée fut édifiée dans la vieille

ville romaine de Damas devenue capitale de

I'empire omeyyade, près des deux axes principaux

de la ville : le Cardo et le Decumanus. Elle se situe

à I'emplacement de I'ancienne église Saint Jean le

Baptiste (IV" siècle), qui elle-même avait été

construite sur un ancien téménos romain dédié à

Jupiter. On peut donc dire qu'elle a été bâtie sur

I'endroit considéré comme le plus saint de la ville

par ses habitants.

Le temple romain est encore présent dans la

mosquée sous la forme de certains murs, des

propylées à I'est et des tours aux angles utilisées

Figure 26 : mosquée Aya Sofia.

Figure 27 : La sahn de le mosquee des Omeyyedes,
Source: \Yikipedia

Figure 28 z lx décor de Ia mosquee de Damas, I'histoirr
de I'art ; éditions Larousse 1993

comme minarets. Cependant, la basilique Saint-Jean-Baptiste, édifice de petite taille, fut démolie

pour gagner de I'espace. Cette démolition n'est intervenue qu'après que I'achat de l'église par le

pouvoir musulman vers 664.
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CHAPITRE 02 : E,TAT DES CONNAISSANCE

Plan de ta Grande Mosquée de Damas :

La mosquée est un exemple typique du plan

arabe. Elle s'inscrit dans les limites du

téménos romain: un grand rectan gle, de 157

mètres sur 100. Cet espace est divisé en

deux parties : une cour (sahn) de 122 x 50

mètres, bordée d'un portique sur trois côtés,

et une salle de prière barlongue de très

grandes dimensions divisée en trois nefs

"o.

O

ï**

'?. O

{:J

Figure 29 : Plf,n de lâ grânde mosquée de Dama§

parallèles au mur de la qibla. Celui-ci comporte quatre mihrabs ; le mihrab central est maglifié

par un hansept plus haut et plus large.

Trois entrées permettent I'accès : celles de I'ouest et de l'est (respectivemenl Bâb al-Barid et

Bâb Jaynrn) sont antiques, celle du nord (Bâb al-Faradis) est située à I'emplacement de la porte

romaine, mais elle a été remodelée lors de la construction. La quatrième porte préislamique, au

sud, a été murée afin de disposer d'un mur de la qibla plein. Dans la cour se trouvent une fontaine

à ablutions et, dans la partie ouest, un édicule couramment dénommé « trésor », dont I'utilisation

est très discutée par les historiens. Trois minarets sont élevés sur les tours carrées romaines : deux

aux angles du mur de la qibla, le troisième au-dessus de la porte, au milieu de la façade opposée.

Élévation :

Sur ses côtés nord et sud, le riwâk est actuellement constitué uniquement de piliers de section

carrée, mais il est probable quà I'origine, deux colonnes altemaient avec un pilier, comme c'est

encore le cas sur les côtés est et ouest. Dans la salle de prière, des colonnes sont utilisées ; elles

sont pour la plupart des remplois romains, provenant notamment des rues à portiques avoisinantes.

On y trouve aussi quatre gros piliers qui soutiennent la coupole.

Les colonnes de la salle de prière supportent une arcature qui est elle-même surmontée d'un étage

à claire-voie permettant à la fois de rehausser le toit et de donner aux supports plus de transparence.

Des éléments du téménos romain ont été conservés pour les murs extérieurs de 99 la mosquée, qui

ont toutefois été rehaussés, comme le montre une nette différence dans I'appareillage. Le mur de

qibla est percé en hauteur de petites fenêtres cintrées qui permettent à la lumière de pénétrer dans

la salle de prière.

* Conclusion:

Par ses dimensions (157 x 97 m), cet édifice élait alors le plus grand bâtiment du monde musulman

et servit de modèle à toutes les autres mosquées de l'Empire.
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La décoration est une mosaique datant du VIII" siècle. Il s'agit d'une æuwe byzantine. On y lit

deux thèmes :

! Esur l'édifice en pierre, une représentation du monde « pacifié » et islamisé ;

! Dsur les décors floraux, une vision omeyyade de la ville idéale.

La mosquée sera dorénavant une æuwe religieuse mais aussi politique. La Mosquée de Damas a

subi des influences byzantines pour les travaux qui furent effectués par des architectes et des

artistes byzantins. Les chapiteaux eux-mêmes, avec leur abaque en tronc de pyramide, étaient déjà

utilisés à la période byzantine.

4.2. Analyse de la mosquée

Fiche technique :

Superficie : assiette 4FIA

Date de lancement des

Travaux : 2000

Date de fin des travaux :2015

Hauteur du minaret : 104m

Description du plan de masse :

Bâtiment A : la salle de prière

Bâtiment B : le bâtiment du minaret

Bâtiment C : l'esplanade

Bâtiment D : patio

Bâtiment E : galerie

Bâtiment F : salle de conférence

BâtimentG:bibliothèqueécole

coranique

Bâtiment I : porte d'entrée officiel

Bâtiment J : porte d'entrée publique

Bâtiment Hl : logement

Ibn Badis d'Oran :

Figure 31 : Plan de masse de la mosquée Ibn Badis.

T
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Figure 30 : mosquée lbn Badis,
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BâtimentFl2 : centre administratif

Figure 32 : Plan de la sellc d'aHution de le mosquec Ibn
Badis-

Figure 33 : Plan du Parking de Ia mosquec lbn Badis.

4.3. Analyse de Ia mosquée

(Bioclimatique) :

Fiche technioue :

Localisation : région parisienne

Superficie :2 170m2

Date de lancement des : travaux : 2005

Date de fin des travaux : 2008

Hauteur du minaret : l07m

de Massy

capacité d'accueil ; 2000 personnes Figure 34 : Mosquée Massy à Paris'

Dispositif bioclimatique :

-chauffage géothermique la pompe à chaleur, qui récupère l'énergie dans le sol la transforme en

chaleur pour la mosquée.

-l'espace vitré non seulement, pour casser ces traditions mais aussi bien orienté pour profiter de

l'éclairage et réduire les dépenses énergétiques

-récupération des eaux pluvial pour les ablutions

-multiplication des fenêtres aux toits pour une meilleur ventilation avec une centrale à double flux

située sur le toit, permettant de traiter 20.000 m3 d'air par heure,

{. Conclusion :

Le passage par un bon nombre de définitions relatives à notre thème a été pour nous un passage

obligé qui nous a permis de nous ressourcer et de puiser dans un corps théorique pour inscrire

notre projet dans le sillage d'une architecture écologique.
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CHAPITRE 02 : ETAT DE,S CONNAISSANCE

L'analyse des exemples nous a permis de ressortir des éléments de références qui peuvent nous

orienter dans notre projet, tels que les solutions écologiques, les méthodes techniques...
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I. Introduction :

Afin d'appliquer et de mettre les analyses présentées précédemment sur une assiette réelle, nous

avons opter à süvre une méthodologie pertinente qui consiste à illustrer I'approche urbaine:

analyse du site son aménagement et ses différents aspects bioclimatques. L'approche

architecturale qui sera consacrée à l'établissement sportif, ses principes de bases concernant les

types de relation entre les composantes du projet architecturale et le choix du mode de conception,

les différents principes écologiques inægrés lors de la conception de projet. Et enlin l'approche

spécifique qui introduit un §pe de confort des futures usagers occupants le projet avec des

simulations des difÊerentes compositions afin de répondre aux problématiques posées et de

confirmer ou affirmer les hypothèses posées précédemment.

II. L'échelle urbain :

II.1 Présentation du site :

[.1.1 Situation:

II.1.1.1 Territorial :

. NORD : Mer Méditerranée.

. EST : WILAYA BOUMERDES.

. SUD : WILAYA DE BOUIRA.

. OUEST : WILAYA DE BEJAYA.

[.1.1.2 Régional:

La commune a une superficie totale de 10 236

hectares, limitée :

ÀU NORD : par les communes de Sidi Naâmane

et d'Ait Aissa Mimoune

A L'EST : par les communes de Oua-guenoun et

de Tizi Rached

ÀU SUD : par les communes d'Irdjen, Beni Aissi,

Beni Zmevpr el SoukEl Tenine

A L'OUEST : par les communes de Draa Ben

Khedda et Tirmitine.

FrlE .e 35 i situation 8éographhue de TEPUZOU
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II.l.2 Situation de I'air d'étude :

Notre aire d'étude se situe à l'entrée de la commune de Tizi

Ouzou plus exactement à I'Ouest de le commune, Notre

POS est le Pôle d'excellence situé entre les deux zones

d'urbanisation futures ZUF, Qui sont la consécration de la

fusion des villes de Tizi Ouzou et de Draa Ben Khedda.

II.1.3 Distance d'air d'étude :

La fréquence du voyage : pour le moment le site est vide

donc on a une faible fréquence du voyage. Le cout du

ligure 37 : situation de l'aire d'étude

voyage : de Tizi Ouzou ville vers le site transport en cofirmun cout 20da.

T

r-
F$we*:DicianæfrôrÉtoone

Source : googb map traité par farrteür

II.1.4 Approche et accès :

C'est le lieu d'aboutissement de 04

routes nationales (RN 12, RN 72,

RN 30 et RN 25) et 05 chemins

wilayales (cw 128, cw 100, cw

147, cw 02 et cw 174)

T .-,
É$re39:IEilÉe atâ:nQue

So.rrcê : toogle map traité par fauteür
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I Route nationale

Rorrte rÉgionale

Rotrte corrunturale

Træé propoÉ

tr.1.5 Dimension et forme :

Notre Pos « pôle d'Excellence » a une Superficie

355 ha.

Notre air d'études à une forme inégulière d'une

superficie de plus de 2lHa exactement

21690975 m2.

II.1.6 Topographie et apparence naturelle :

La topographie générale se caractérise par les

flancs de coteau de pente élevée (moyenne de

l5%). Le relief est presque tabulaire suivant la

ligne de crêtes.

Les sols sont très escarpés comportant ainsi des

talus plus ou moins réguliers. Cet ensemble

strucfural est entrecoupe de talwegs.

Figwe42:læme du site

F4gtne 43 ; photo de h togograph're du slte

Figure 47; Accessibilité du site
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On notera donc que de l'aire d'étude n'est pas occupée et ne présente aucun couvert végétal

particulier.

L'usage des sols comme terrains de pâturages est

le plus fréquent.

tr.1.7 Etat et morPhologie des sols :

Le terrain se comPose de

.Terre végétale: constituée d'argile limoneuse

brune d'épaisseur variable de 0 à 80cm'

.Argile marneuse: cette couche peut atteindre

une épaisseur variable de 2 à 3 m.

.Marne altérée: cette formation grise à une profondeur variable de 3 à 4 m'

Révèlent un sol parfois lâche et, en combinaison avec les pentes, ce dernier peut provoquer des

glissements de terrain.

Remarque:

Dans ce cas, la sismicité est assez importante (Zone II) pour être considérée sérieusement.

Il est donc indispensable d'appliquer la réglementation en vigueur qui prescrit les règles générales

applicables à la construction parasismique.

IL1.8 Bordure :

Notre terrain est limité par des bordures artificielles sont :

Côté sud par : une voie secondaire qui relie la commune de Tizi Ouzou et le pôle d'excellence

découpant la RNl2.

Coté Est : la limite du terrain qü est occupé par le complexe sportif (STADE)

Les bordures naturelles sont :

Côté sud par : un talus qui est parallèle à la voie secondaire.

Figwe 44: morPhologie des sols
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Figtre 15: photo schématisee ülofltrant les bordures naturelles et artificiels du site

IL1.9 Prise de vue du périmètre du site :

Figre46 :uæ sur le site daprè le Êil12 Figure 47 : vue sur la BMFJ + STADE

Figure 18: Vue sur le STADE 50 000 place Fiqure 49 i vue sur la station d'essence NAFTAL
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Figwe 5$: rrr srr BMPJ + CFPÀ
Fiqure 57 r vue du sile sur le stade 5O OOO place
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IL2 Présentation du macro'climat de la ville de TllA OA7,OA t

IL2.1 Température moyenne mensuelle :

Tableart 1 : Vtriation des températures moyennes minimales a maximales pout la région tlc Titi-OuAru entre

1990 et 2008

T;c Fa,i I l.i, Lt.o .Iti::i -.,1i Àcü s." Ocl DÊc

$o!
Sr
t8
t!§

!t 15.16 lô 6s l9 6l :1.66 :6.16 31 63 ]5.83 31.37 :6.6i l9 S7 15.81 :.r.68

ûl 06 06.6i 8.{S t 0.l5 l.t 0-r l§.17 tt.07 :r 3l 13.81 l5 -li l0..tl p3.18

10.53 11.66 I5.00 :0.:0 :1.9: 13.35 :4.09 :l ts.ll I1.55 18.93

Du mois de Janvier au mois d'Aout les températures moyennes mensuelles auglrlentent d'une

façon sigrificative, par la suite il y a diminution jusqu'au mois de Janvier.

Le mois d'Aout est le mois le plus chaud avec

une temÉrature moyenne mensuelle de 28,85

.C, par contre le mois de janvier est très froid

avec une temÉrature moyenne mensuelle de

10,58 "c.

a?

15..r3

T1
Ilol' lJ.0l

tr.2.2 Pluviométrie mensuelle ! .. r 
. 

-

La région de Tizi-Ouzou présente un régime !,":

pluvial de ÿpe HPAE (Hiver, Printemps, Figurc sz : ùiaÿamrne des températures moyennes minimales et

Automne et Eté), la saison la plus humide est maximàles de Tizi-ou2ou sur une période de 18 ans {1990 à 2008)'

I'Hiver avec 42,81% des précipitations moyerures annuelles soit 321,88 mm, la quantité de pluie



reçue en Automne et au printemps est relativement équilibrée, respectivement27,610/o et

2'1,Z|o/o,en été elle n'excède pas les 2,33yo, soit 17,51 mm.

L'étude de la pluviométrie mensuelle et annuelle permet de mettre en évidence une periode

pluvieuse représentée par cinq mois §ovembre, décembre, janvier, fewier et awil) soit plus de

70o/o desprécipitations annuelles reçues ; et une periode sèche ::;i.ï::;i,:;i";:;X:i;:;î:;"
qui s,étale de mi-mai à la mi-septembre. rësim de fialluu eæe twj e'! Zr)qt''

Mors PtryiotrÉtrie moyenfie (mfiil

tr 2.3 Les vents ! Janvier 118,34

Les vents dominants sont venus de I'ouest avec une vitesse Février 74'97

Mars 66,07

allant de 1,3 m/s pour les deux mois de janvier et février, une Àw1 s1,6s

augmentation remarquable du mois de Mars (1,6 m/s) au mois Mai

de juillet (2,2m/s),puis une diminution de la vitesse du mois li"

59.86

7.84

3.62

^aÉ 
6.æ

S"UintO.. el ez

Octobe 68,17

Novcrrbre 101.S4

Décembre 128.57
Tobleau 6 : Yitesse moyÊnn€ et

-direction des vents dominants pour la
region de Tizi-Ouzou entre 19fr) et
2006.

ItcHS Vitess€'Ok;tir"

Jarri€tr

Fevnûr

lrB=
Avril

Mâi

Juin

Juillet

Aout

NNE

SSE

WNW

Wlü,V

ssw
w
w

Figure 53; ambiance sonorc de la R1{12

d'août au mois de décembre.

La vitesse moyenne des vents n'excède pas 2,3 m/s, soit 8 km/s

; en référence à l'échelle de Beaufort (1805) on voie que les

vents de la région de Tizi-Ouzou sont de degré deux (air avec

une brise légère).

IL2.4 L'humidité:
La région de Tizi-Ouzou est caractérisec par un degré

hygrométrique assez élevé tout au long de I'année (moyenne

annuelle de 67,8 %o), avec six mois entre 70,5 et 79,5 7o et six

mois entre 52,1 oÂ et69 o/o.

II.3 Présentation des ambiances urbaine§ liée au §ite

d'intervention:

II.3.1 Ambiance sonore :

Dans notre pôle d'excellence on trouve certaines sources de

bruits extérieur qui sont:

. La RN12 :

Elle est l'un des autoroutes est-oust donc elle est fréquente

pendant toute lajournée , les heures de passage les plus

fréquents sont le matin le soir durant ces heures les véhicules

qui passent sont les voitures et le Bus veut dire les gens qui

déplacer pour travailler etc.

Septembre

Octobre

ItlovenÉre

DécerÈre

Moyenne anruetle

1,6

1.4

'i.4

1.5

1.7
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Les camions et les engins généralement occupent les heurs de

nuit.

Le Stade :

Qui est juste à côté de notre site et qui va donner un grand bruit

durant les entrainements surtout durant les gands matchs qui

accueillent certains nombres de spectacles.

II.3.2 Ambiance lumineuse :

Les sources lumineuses dans notre site se sont les lumières

utilisées pour la fonction du stade (projecteur + ambiance ...) et

la lumière artificielle de la RNl2 avec des poteau '.. et on a la

lumière naturelle durant toute la journée sous les rayons du

soleil.

Figure 57 : l'ambiance solaire

Figwe 54 : ambiance sonore du stade

Figure 55 : ambiance lumineuse naturelle

-F igii. 56 t .*biance lumineuse artifi cblle

ETP

j:,=
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b
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IL3.3 Ambiance Solaire :

D,après le diagramme solaire (Fig.53), on constate que la région deTIZ,I OUZOU bénéfice le

maximum du temps solaire la saison d'été presque de 5h du matin jusqu'à plus de 20h donc 15h

d,ensoleillement or que la saison d'hiver de Thdu matin jusqu'au 17h donc l0h d'ensoleillement.

Les saisons automne et printemps ont une moyenne de 13 heure de 6h à 18h donc la source

lumineuse nafurel est durant toute l'année et ça se varie en fonction des saisons.

Figure 58: Diagramme solaire de l'air d'étude

IL3.4 Ambiance liée au vent :

Les vents les plus fréquents sont à tendance

directionnelle Nord (Nord-Est et Nord-Ouest) et

Ouest;

Le stade est une importante barrière face au vent.

ftgwe 59 : amhianæ du vent au site d'interve,otion

II.4 Présentation de I'analyse séquentielle :

Pour l'analyse séquentielle on a choisi le næud

BABOUCE SAID là ou en trouve un flux très

important.

C'est le point de convergence de plusieurs axes

(Avenue I'ARBI BEN M'HIDI, Boulevard Colonel

MELLAH SI CHERIF, Boulevard MOHAMED

b

Frgrre@:positirn du pointde oonænffiian de la ville
dGTUIOUZOU
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SAID OUZZEFOUN, Rue des frères BOUZIDI, Avenue Colonel AMIROUCHE)

II.4.1 Prise des séquences :

tr.4.1.1 Séquence l, :

Présence de diversité architecturale qui donne un effet de découvert

entre les deux sÿles.

On peut distinguer deux rythmes, de la verticalité et de

l'horizontalité.

-IJ.4.l.2 Séquence 2 :

un champ visuelle limité par la géométrie de la voie et la présence

d'arbre

Un mode urbain actif par la fréquence de mobilité

tr.4.1.3 Séquence 3 :

Effet de dominance et la différenciation et un champ de vision

concentrique.

IL4.l.4 Séquence 4 :

Une compétition architecturale entre l'ancien et le nouveau s§le.

Une façade qui raconte une histoire de place et qui garde sa propriété

II.5 Analyse de la morphologie urbaine :

Pour l'analyse urbaine on a pris le tissu du centre-ville de Tizi, là

où on trouve une variété et un flux très important.

Figure 67.'brcslqæædu côté de la

Rue des frères BOUZIDI

Figure 62: 2Emc séquence du côté de'

l'avenue Colonel ÀMIROUCHE

Figure 6j:3em séquence du côté
Boulevard Colonel Mellah Si Cherif

FSwe&: i[ræséquenædu cué de

Boulevard Cc{onel Mdlah 5i Cherif et
b Soulevard frndtamed Said

0uzzeffosn
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[5.1 Système viaire :

Dans le nouveau tissu on distingue deux systèmes comme montre la carte si dessous

Syltàæff
rÉÉüc

$t*ùæ
Itrt<irt

G:ràry,*c r*-!!É*n+s
fuwe 65 : ante des srystèmes vbires

L'axe d'avenue Aban Ramadan, relie entre

3 noeuds important : Place babouche Ali,

Place de mosquée, Places des martyres, elle

distribue un flux mécanique très important'

Avec lo nouvelle ville

ü

On distingue deux ÿpes d'occupation de la 1,.iu.,,..,,,1

parcelle :

. Occupation pericentrale (01) : dans le premier noyau,

l'occupation de la parcelle par le bâti péricentral, avec l'affectation

du RDC à l'urbain.

. Occupation précentrale (02) : Dans le deuxième noyau, le

caractère résidentiel a fait que l'occupation est périmètre ou le

jardin occupe l'arrière-plan de la parcelle.

Figtre * : Caric dcs fltn mécanEuct

Figure 67 : carte des systèmes
parcellaires
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tr.5.3 Rapport bâti/non bâti :

II.5.3.1 Espace bâti :

Le système bâti, regroupe

l'ensemble des masses construites

de la forme urbaine.

tr 5.3.2 Espace non bâti :

Espaces libres constituant

l'ensemble des parties de la forme

urbaine : des espaces public (place, Fisure 68: diagramme et carte de rapport bâti/non bâti

jardin).

II.6 Caractérisation du tissu urbain de la ville deTlzlouZou :

La ville de Tizi Ouzou comptait une population de lO4 312 habitants selon le RGPH 2008. La

population totale de la commune était de 135 088 habitants.

A partir des années 1960, les plans d'urbanisme ont tenté de décongestionner ce tissu par

l'adoption du principe de la séparation des fonctions en affectant à chacune d'elle une zone

distincte de la ville. Il s'agit de :

.LaZone d'Habitat Urbaine Nouvelle (ZHUN) Sud ;

. Les zones industrielles, d'activités et des dépôts ;

. Les campus universitaires de Hasnaoua I et II, Oued Aissi et Boukhalfa.

. Les lotissements.

L'ancienne ville est composée du tissu colonial, des villages de Boukhalfa et d'Amraoua et de la

première zone d'extension arrêtée par le « Plan de Constantine ».

).,

lttûrihiti
la0a(Êrrcnbtt

rrlqmwÈl

Ancienne vilte

l,ïgure 69 : L'ancienne ville de Tizi OUZO
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E Ancienne vilb
I ZHUN Sud

Flgurz ?t : Y ancienne vithe de 1llt *UZÛlj + la ZHUH s*d (nouvetle vilte;

La ZHUN Sud de Tizi Ouzou (Nouvelle ville), conçue pour régler un problème de logement

souffie de marginalisation spatiale, de sous-équipement et de sur-densification. Elle a vu tous ses

espaces libres liwés à la spéculation foncière et à une promotion immobilière effrénée.

La Zone industrielle d'Oued Aissi et la zone d'activité de Tala Athmane ont éte réalisées à la

periphérie Est de la ville pour recevoir les projets industriels d'envergure et les projets de PME et

pMI. euant à la zone des dépôts réalisée à la periphérie Ouest de la ville, elle était destinée à

recevoir les activités de stockage et de grande distribution.

ZHUN Sud

Zone industrielle. zone des dépots, el
zone d'activité

Figwe 77 ; dâæTIC.ïtt du tbsr urbair de Iancienne ville au zones

industrbh
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Le centre universitaire de Tizi Ouzou a été réalisé dans l'ex-asile de vieillards d'Oued Aissi en

1977 . En 1978, le lycée de Hasnaoua e§t converti en annexe du campus d'oued Aissi. En 1988,

un troisième campus fut réalisé à Boukhalfa en rue de decentraliser Hasnaoua. En 1989, le centre

universitaire de Tizi Ouzou a été élevé au rang d'université. A partir de 1992, a été entamée la

réalisation du pôle technologique Hasnaoua II. Actuellement, un nouveau pôle universitaire est en

voie achèvement à Tamda.

Anciênne ville

ZHUN Sud

Zone industrielle, zone des dépots et zone d'âctivité

Pôles universitâires de Hasnaoua I et Il, 0ued Aissi

et Boukhalfa

Figüe 72 : Pô,,€ üniÿet rleire de HASiIAOUÀ I et 2

! zrur s,a

I Zo.r naranrtf. zoæ d.r déæa dzon d âcli'nL

I Râl.r lniv.Bita,rB dô Hâii'.ooâ I el ll, Ou.d À*ri !t Bou*h.llo

I loarrernrnr

ItlI

-§

\ \

.Ë
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n-ria. It tt t

!tra

É

Ftlture 73 : (:rl.e de dét eloppêtneot de le ülle de TlZl ouzou
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En résumé, les tissus urbains de la ville se caractérisent par l'ancienne ville qui regroupe toutes les

fonctions et activités du chefJieu de wilaya, la "nouvelle ville"; cité sous-équipee et dépendante

du cenfie-ville du point de vue fonctionnel et, enfin, les lotissements qui enserrent le centre Ûbain'

Les lotissements enserrent le quartier central de la ville dont le pouvoir d'attraction s'accentue par

le sous-équipement du reste de I'espace urbain.

Le développement de la ülle est engendré par I'augnr.entation de la population urbaine, par

I'extension des milieux construits. Cette situation est favorisée paI la croissance de la population,

d'une part, et par la croissance économique, d'autre part.

En effet, la ville de Tizi Ouzou se caractérise pâx :

. Une population avoisinant les 100 000 habitants ;

. Une population universitaire avoisinant les 50 000 étudiants'

. Une affluence moyenne joumalière avoisinant les 200 000 personnes'

II.7 L€s problèmes d'urbanisation que subit TIZI OAZOA z

L'urbanisation est subie pâr la collectivité et par les habitants :

. C'est I'urbanisation issue des initiatives accidentelles, successives,

incohérentes, des unes et des autres, qui ne poursuivent aucune fin

collective, qui s'attachent à la seule rentabilité immédiate des

opérations, qui laissent aux habitants le soin de trouver seuls les

compléments indispensables à leur vie quotidienne.

. On peut dire que c'est I'urbanisation à I'abandon.

II.8 Présentation analyse typologique :

Elle est composée de deux face ÿpologie minérale (habitation et

équipement) et natuel présentée dans le (Tab.21 et 22) ci-dessous :

|ai,Jr;. - tlpologie minérale dt la rille Tizi Otzou

î

§
Figure 74 : schéûa des problèmes

ûrb.ôisti$rt5 dê lâ vtlE de TlZl ÛUZOU

\

(
I

EquipementHabitation

Télécommunication :

Algérie télécom : L'un des

éléments définissant la place

babouche Said.

Type traditionnelle :

Le noyau historique et les

montages sont définis Par des

plans géométrique et construites

par la piene et peu d'ouverture.

fiflne 75 : pholo d€ tiDe
d'hâbnêtioû tr.ditin$elb
dê la ville deT|ZI OUZOU

lt

Figurc 76 : ehaao l\Eéàe téléco{n
de lâ ville dê TtZt OUZOU
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Type coloniale :

Sont existant dans le noyau

historique et elles se

caractérises Par des

ouvertures larges et des Plans

qui suit la logique.

Géométrique en conservant

le même matériau la Pierre et

en rajoutant les toitures

penché (la tuile).

Figure 77 : phqto de tlipe
d'habitation coloniale de la ville

deTlZl oUZOU

Administratif :

Le tribunal : Centre-ville

dans le noyau initial

L'ex-mairie : L'un des

éléments définissant à Place

babouche Said.

l

Figwe 78 : çhoto trihunal de la

ülle de llZl OUZOU

figwe 79 : @oq-mairie de la

ville deTEl OUZOU

Type contemporaine :

Ce type est le plus existants

dans le globale de la ville de

Tizi Ouzou, ils se

caractérises par un gabarit

plus de R+2 avec du

commerce en RDC et des

ouvertures plus grandes que o'n'o'';l[î:i;iiÏ,:'Ji- " ''
celle de type colonial et des

matériau plus récente (brique, ciment, vers...etc.) des

toitures souvent plates et souvent incliné.

Habitat collective :

Ce type est une politique

récente de l'appart de l'état

pour but de diminuer la .^ .,.. *.
crise d'habitation qui subit 'r I i :

gabarits en citant les tours 
Figwew:phatodeshabitatio*r

de plus de 14 étages plus de

Fi4ure & : photo de tyPe

Ir
r

la coûrmune elle se

caractérise par des grands

Fiqwc 87.' photo de commissariat de la ville

deTlZl OUZOU

Figwe 82 : qh*o de dc la uilaya de la vilh de

nzlouzou

Figwe 83: photo de de h uilaya de h ville de

Trzrouzou

rtË
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La willaya :

Délimite par la rue

Kesri Amar à l'est

Ait Mohamed au

sud et Chikhi

Amar à l'ouest.

La CNEP

Délimité par le Bd

Abane Ramdane.

Commissariat:

Délimité par Le

Bd Stiti
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100 familles résident dans le même bâtis... des petites

ouvertures (des petits espaces entre 80 et 100m2)'

I
I
I

I

I
FigweSS:phaodæ

hôbitatft,fls cofêctit es freÊ
Ouzou t

FigureS6i photod6
habitatkrac colkctittçs TizF

Ouzou

Tahl«u 8: ty'pologic neturcltc dc h rillÊ Tizi Ouou

Culturel:

La maison de la

culture

En face du

bâtiment bleu

délimité au nord

par le Bd houari

Boumediene et le

Bd Ati.

Figure 87 : photo ENIEM dc la ville de TlZl

ouzou

Figure 88; photo Maison de la culturelle ville

deTlZl OUZOU

ENIEM

Délimité par

Le Bd Stiti
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I
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Végétation

Lavégétatton la plus dominante
dans la cofirmune de Tizi Ouzou

c'est le chêne de liège et les

eucalyptus dans noüe site le tyPe

Le plus existant c'est le chêne de
liège.

superticic {}lal

flii",-
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F49ure S : proportion d€ tYFe

de végétatbn de h ville de Tlet
ouzou.I
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tllllillllc lcs t'lttitt'tétislitlttcs clitttittitptcs rclittivcs utt sitc tl'iutcrvcntion, c'cst pour ccla qu'on a làit appel à

.'s otrtils bioclirrrirtitlucs pr'éscntés cornntc suitc :

.t).2 l,cs tuhlcs dc MAIIONEY de 2008 à 2017

.9.1 l)réscntation dc la zonc climatique de la régionTlZl OUZOU :

ott'c régioll csl inclusc cn zone climatique "littoral" c'est pour cela qu'on a pris en considération les

cottrtlt:tntlatiorts rclativcs ri cctte zone qui sont présenté dans le tableau suivant :

thleuu 09 : Rcconmunlution relutives uu iones Zone ue: LITTORAL

Â ltrtvt'ts lt's st't tt's tlt' lrrltk'(ltrr l)rr'srl nlr' MAll( INI'\' on s't'.;l t('\\()rlr rrr rt lr.s rr'r'orrrrrrrrulrrl

lltlrl«rtt //) Rcconrrntnrlrrlklrr ll rte Nl,\ll()Nl,l\

II.9.3 La gamme de confort DE-DEAR de 2008 à2017 :

Tobleou 1.1 : Gamme de confort DE-D selon ASHRAE 55

luillet out

r,r('( )NI Nt AN t)^'t' toNS HI PERIODE D'HIVER El PERIODE D'ETE
I - Sud souhaitée ou proche du sud
ouest à a

l- Nord et sud. Est à éviter (ouest

l)spacement entre bâtiments

Orientation

vents froids

2 - Espacements favorisant
circulation vents frais mais avec

vents chauds

2- Espacements favorisant
circulation vents frais mais avec

-) 3- ventilation nocturne - prévoir
moustiquaires pour garantir la
ventilation, cuisines ventilées.

Ventilation ou aération d'été

()uverture, fenêtre 4 - sur surface totale ouvertures
prélues, affecter, pour captage
soleil hiver surface vitrage sud

e à0.2 m2 cher

4 - Moyennes 25oÂ à 40 oÂ de la
surface des murs.

Murs et planchers 5 - massifs - inertie à rechercher,
murs en béton, pierre, toub,

5 - massifs - inertie à rechercher et
de couleurs claires à 1'extérieur.

'l'oiture 6- et bien isolée 6 -De couleur claire et isolée.
Isolation 7 - Isolation toiture. 7 - Isolation toiture.
I)rotection

s et condensations

8 - D'hiver des vents dominants
froids du nord- nord-ouest, des

8 - D'été - brise soleil fenêtres sud,
S-E et S-O. N-O et N-E.

l,)spaces extérieurs 9- A prévoir côté sud est à sud-
ouest.

9- Espaces extérieurs ombragés

.\'('gi.tation I 0 - pare vent végétation à feuilles
persistantes

I 0 - végétation à feuilles caduques
(vignes, figuiers...). Ombrage
fenêtre et murs ensoleillés.

.('hauffage passif

nuit ou de es.

I I - Chauffage passif par vitrage
sud ou serre véranda. Appornt la

11-

. ('linratisation 12- 12 - inutile

Recommandation
Table 1 :Aménagement Bâtiment orienté dans l'axe nord /sud afin de

diminuer l' tion au soleil
Plan compactl
Ventilation in

Table 4 : taille des ouvertures lntermédiaire 20 à 35 % de la surface de mur
Table 5 : position des ouvertures Les ouvertures dans le côté nord et sud et les

ouvertures exposées au vent (l'ouest) à la hauteur r

l'homme et des ouvertures pratiques dans les murs
intérieurs,

Table 6 : protections des
ouvertureS

Aucune protection recommandée

Table 7 : mur et plancher Construction rïassive décalage horaire supérieur à

et bien isolé
Table9:dormirdehors Espace pour dormir dehors requis
Table 10 : Protection contre les

ures

Protection contre des fortes pluies est nécessaire

Table 11 : caractéristiques
extérieur

Aucune recomfnandation à retenir

Gamrnes de confort adaptatif dans la région de TlZl OUZOU, selon la température moyenne ex

mensuelle (20081201i) selon ASHRAE standard 55-2004.

Tconf mo50,31xTemp ext moy+17,8 / Tconf maxi:O,31

Tconf mini:O,3lxTemp ext moy+15,3

ext moy*20,3

Tmoy

Isod
may

tt.l0

9"3

13.18 : 
* l-i .18.6?

z't 26.9

28.6
1

It

.ll

22.32

27.2t

It.9§

26.17

ll101§ "lurn s€pteobrc octobrC

,\§r,:,
\T

Tables

Table 2 : espacement
Table 3 : ventilation

Table I : toiture Couverture lép

rsi[§ ûlÀt
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Figure 92: Gamme de Confort DE-DEAR 2008-2017
I

§ 0 l§ l0 35 30 3§ Mois 5/9/10, nécessitent uniquement une

forte inertie thermique des matériaux pour
atteindre [e confort thermique intérieur.

Mois 11/3/4, une ventilation sélective pour

II.9.5 Diagramme psychrométrique de SZOKOLAY 2008 à2017 :

Le diagramme de SZOKOLAY est plus

développé par rapport à d'autre, sa

particularité est de considérer la

température neutre et la température

effective de I'approche adaptative
(ASHRAE) qui permet de déflnir les

zones de confort selon la spécificité de

chaque climat.
Son objectif est d'aboutir à <les

recommandations qui ont une relation
directe avec les besoins climatiques de la

région souhaité.

m0rn moûtbly outdoof âir te moôfûturo fcl

Figure 91: Gamme de Confort DE-DEAR 2008-2017

).4 Diagramme des triangles EVANS 2008 à 2Ol7 :

rll :t 61,)r,.r,! tlr !it .'

,'-. I rr 1r_ .l .r ,i!',r , s I

i

' r i I t'q - r t

rr3J, iü rl/Û ;.1

(ffidZtar loÇ
fu+r cuih!!hritr.
mt dlrl olm

I dillü-rcnts nivcnux d'activités, oxprimécs

comme le rapport entre la température

moyenne Tm et I'amplitude Thermique At.

Ces zones de confort sont définies et

développées parrapport aux acti-vités et aux

exigences du confort dans les espaces

comme suit :

' Les espaces de vie pour des activités sé-

dentaires (A)

' Les espaces de sommeil (B)

' La circulation (C)

' Une zone de confort étendue (D)
En hiver : (représenter par les taches bleues) :

thennique nécessaire pour conserver les gains intcrnc

En été : (représenter par les taches jeûnes) prévoir u

et de l'air

,r température de confort adaptatif (la température neutre) avec 90 %o d'acceptabilité pour la région de

OUKHALFATIZI OUZOU est comprise entre 18.6'C et23.3 "C en hiver, alors qu'elle se situe entre

1.33 "C et28.67"C enété.

tr conséquent, les températures moyennes extérieures des mois d'hiver, se situent en dehors des limites

ormiques d'acceptabilité (gamme de confort). Cela exige une conception architecturale performante des

Îlimants en hiver pour atteindre le confort thermique acceptable des occupants. Cet objectif nécessite des

ratég ies conceptuelles pertinentes.

r tcmpérature moyenne mensuellr (T '*^ 
+T",in) 12

arrrplitude thermique : Trna* -Trnin

n't()ls 03 04 05 06 07 08
'l'nr«r\'

12 14.8 18.5 22.7 27 26.q

lmportant :

Dans notre cas d'étude on a un confort dcTl<'h t;u'irv§

paramètres passif's.

Or qu'on a un pourbentage de 29"1, d'inco ntilrt.

Tobleou 1-2 : tempéroture moyenne en fonction de l'omplitude thermique

Figure 9j: Gamme de Confort DE-DEAR 2008-201
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II.9.S.1 Recommandation à retenir relative au diagramme Psychrométrique §Z,OKOLAY :

LerreCorrllrlandation : Des maisons passives

traditionnelles dans les climats tempérés, en

utilisant une construction légère avec dalle sur

grade, des parois ouwantes et des espaces en

plein air ombragées,
Ftgure lll: ræc*novlrffiilrrc maisn po§trre

2ème reco[lmandation : I'un des climats les

plus à I'aise, alors I'utilisation de I'ombre pour

éüter la surchauffe, en ouvrants arx brises en

été et en utilisant les apports solaires passifs en

hiver.
Frgure § : rwænmarfutton res appts sbites

3ème rgcorlmandation : Orienter les surfaces

de construction des panneaux loin du soleil

chaud de I'ouest. Seuls les expositions nord et

sud sont facilement à ombragées

Pour le chauffage solaire passif, faire face à la

plus grande partie de la zone vitrée sud afin de

maximiser I'exposition au soleil en hiver, mais

faut que les surplombs de conception à I'ombre

complète en été.

4om" recommandation : Les toits plats

fonctionnent bien dans des climats chauds et

secs (surtout s'ils sont de couleur claire)

Sème rêcorlrtrandation : Fournir des ütrages à

"double vitrage haute performance" (Low-E) à

I'ouest, au nord et à I'est, mais dégager au sud

pour un gain solaire maximal

Ç
ÿ7

Fyure t 6 : elgor§rrotrs nod * s.d srint foiorle ù
@

Fÿyurc 97 : recsn*wn&tion bs tttits ptots

DOUBLE PANE
, LOW-E

DOUBLÊ PANÊ

->tï'$=*
*.>4lo-
;:.+k-

..., ctc n

ffi

L-r-l

I

NO

YES

Figure 98: rccomfiondotîon double vitmge
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t\rc ('lupc :

clon la topographie on a distingué 3 points
'irppcl lcs plus haut du site.

Figure L01j trois pôles du site en vue 3D

$xe pnncipale

N

Figure 99; carte des trois pôles du site

Pourt d'artrculation

fuie principale

Âxe secs,ndaue

I o
T
T

(
Figure LOA; carte des ax$ secondaires

. Les tracés secondaires en deux dirgction SOiNE ot SEiNO

. Les tracés SONE s'afticulc cn clcux points

' Les tracés SE/NO suivent en quclquc sorte les cuurbos de niveau et ces des tracés «lc tr

du terrain tant qu'il est en pente.

\

I

Déviation des tracés secondares SEiNO ainsi que l'axe principale SO/NE

3crn" étape

ralisation de deux Axes principaux pour qu,on fait la
ison entre les trois points d'appel. Avec définition de

ux entrées du quartier (entré principale, entré

>logique).

u"étape:

Fnfré écntooinrrp

I

N

[.\

\



40." étape :

§rès la détermination des îlots, il est nécessaire de définir la fonction de chaque îlot. De cela"

après la recherche présentée précédemment sur les éco quartier, on a ressorti avec le progftllnme

suivant :

Tsblæu IZ: programrne fonctionnelle de I'arrnagernent d'eca quartier

Espace Rôle

1- Centre d'affaire C'estun espace formé par des locaux de différentes surfaces

Ces locaux sont meublés et éqüpés, conçus pour accueillir

des enfepreneurs, des enfieprises et d'autres clients, pour

une durée de temps déterminée. Son rôle est d'oftir à une

organisation spécifique, une domiciliation commerciale et

postale, il met également la disposition des entreprises

divers services, tels que la location de bureau ou de salle de

réunion, et d'autre prestations liées aux activités des

enüeprises.

2- Parc d'attraction naturel Aménagement d'un p:rc ou d'un espace vert représente des

avantages économiques pour les municipalités. En effet,

plusieurs études et rapports indiquent que la proximité d'un

parc fait augmenter la valeur foncière d'une propriété,

notamment en milieu urbain. Aujourd'hui, les parcs sont

considérés cofilme des endroits permettant non seulement de

bouger, mais aussi de socialiser.

3- Un village kabyle moderne
(habitats individuels, mosquée,

musée, marché)

L'aménagement du üllage kabyle fait rappel au symbole de

la ville, il rappelle l'organisation architectural,

organisationnelle, social et culturelle que le village

taditionnel, avec une touche contemporain écologique plus

développé.
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rl- Complexe sportif et de
loisirs

Le complexe sportif est important sur le plan social, il

encourage les individus à relever les défis, à bâtir des

relations solides avec les autres et à tendre vers des objectifs

cofilmuns avec, ainsi le complexe joue le rôle d'un

complément pour le stade de la JSK.

! Parking sous-sol C'est un outil écologique qui sert au changement de véhicule

mécanique pour ressortir avec un autre véhicule écologique,

pour permetfre à l'usager d'y accéder au quartier, il est doté

d'un support écologique pour ses besoins techniques.

6- Habitat collectif L'importance d'une conception d'un habitat collectif proche

de son environnement sur le plan écologique, avec une

considération d'aspects relevant de la santé publique et des

liens sociaux facilite le rapport enhe nature et bâti à travers

la réappropriation des lieux et une nouvelle vision des

usages. Ainsi qu'en favorisant le voisinage actif au sein de

l'habitat est une façon de concevoir l'idée de réciprocité

comme une solution face aux problèmes psychologique.

7- Équipement sanitaire
(polyclinique)

L'équipement sanitaire occupe une place centrale dans un

aménagement architectural écologique, il est le recours

ultime de tout usager malade, il joue un rôle social, fondé

sur la valeur de solidarité, qui fait appel à des qualités

humaines telles que l'accueil de la personne dans sa

globalité, la courtoise, l'écoute, le dialogue, la

confidentialité et le respect de sa dignité

L'équipement éducatif son rôle d'apprendre à chacun à

penser par soi-même à travers le savoir de la Science et de

la Raison, en forgeant sa liberté de conscience, son esprit

critique. L'école qui veut ouwir à tous I'accès à l'instruction

et émanciper chacun par le savoir rationnel, un savoi défini

avant tout comme objectif universel.

9- Equipement de service
(Centre commercial)

Pour l'économie, la fonction commerciale est créatrice de

richesses. En effet, elle ajoute de la raleur ajoutée aux

& Equipement éducatif (Lycée
+ Cem)
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I

p-roduits et services. Aussi, elle apporte

rendre accessibles au plus gand nombre des biens et des

servlces

C'est un centre culturelle et cultuelle bioc

salle de prière et différente activité qui permetfons aux

fidèle de diversifier les actiüté

limatique avec une10- Mosquee

læ service prend en charge la rééducation et

oftant des services de kinésithérapie et de rééducation

fonctionnelle dans : La Eaumatologie - orthopédie, la

rhumatologie, la pneumologie, l'infantile, la cardiologie, la

Kiné respiratoire.

réadaptation,11- Centre de rééducation.

Le centre de recyclage offre des avantages énormes

secteurs süvants : Le cout des matières premières augrnente,

surtout celles liées au pétrole (bouteille plastique par

exemple) et donc réutiliser les déchets comme matière

première semble une solution logique financièrement et

écologiquement. La fabrication de papier recyclé consomme

moins d'énergie et d'eau que la fabrication à partir de bois.

L'augmentation du tri et recyclage permet de diminuer

I'enfouissement et l'incinération, source de pollution.

Génère aussi des emplois locaux non délocalisables

dans les12- Centre de recyclage des

déchets

III.2 Paramètres écologiques du plan d'aménagement :

III.2.1 paramètres passive :

f t./

des solutions pour



III.2.l.lOrientation par rapport à I'ensoleillement :

figure 1tl5: *tÉma {enrol/e;ilbnent éu plandwÉrqenem

tr
TItltt
q

v
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Le site est orienté d'une façon pour bénéficier du soleil durant les différentes périodes de l'année,

le global du site est tès bien ensoleillé.

lll.2.l.2 Orientation par rapport au vent :

\T\T FROTD

\T)iT CIL{UD

FiEure 7# : Seàérna dorierËatiet! &1 Éan d'arne*+elre*t pêr Ë*Port e$ vc{tt \

Vent froid

NORD/OUEST, et NORDÆST circulation d'air frais dans tout I'aménagement et un captage à

travers des bassins d'eau.

Vent chaud provenant du sud, une protection était projetée par des murs doubles peaux et par

intégration des barrières végétales.
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III.2.1.3 Orientation par rapport aux vues panoramiques :

Le parc constitue

une vue

panoramique

naturel et

écologique.

L'orientation des

parcelles

d'écoquartier vers

le parc d'attraction pour un

bénéfique d'une vue

panoramique écologique environnementale

lll.2.l.4 Mobilité douce :

La mobilité douce est tout mode de tansport

démuni d'un moteur thermique et émetteur de gaz

à effet de serre. La marche, le vélo, la hottinette...

sont donc considérés comme des modes doux et

sont parfaitement adaptés au milieu urbain en

particulier.

Figwe 7O7 : lrJlcrtra doriematbn du daû damé$æemett par râpport au vue panoramique

tHo, æ

Ils sont intégrés au sein du parc nafurel ainsi que Figure 708: séparation entre la mobilité mécanique et la mobilité douce

dans toute accessibilité à un aménagement inscrit au quartier que ça soit pour un usager normal ou

bien handicape qui est une priorité.

q

L_ I
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Fîgurc 7O9 : ,,tlllisalion du végétale comme un
dispositif de raftalchissêment

T
-

. Par l'eau :

L'eau d'un bassin ou mur d'eau est capable de stocker de la chaleur

prélevée à I'air ambiant et de l'évacuer. Une zone de fraicheur se forme

ainsi à la surface de l'eau ainsi que sur les pourtours du bassin. L'usager

peut pénétrer sur I'emprise de la fontaine et profiter au maximum du halo

de fraicheur que l'eau génère.

III.2.2 Paramètres actifs l

lll.2.2.l Production des énergies :

La combinaison de plusieurs sources d'énergies

renouvelables permet d'optimiser au maximum les

systèmes de production d'électricité, aussi bien du point

de we technique qu'économique. Le capteur hybride

photovoltaique/thermique (PVÆ) convertit l'énergie

solate en chaleur et en électricité.

III.2.2.2 Mobilité ecologique :

Encouragé la circulation des voitures électriques preservant

I'environnement, diminuant le taux de pollution et cela à travers

des vois réservés aux voitures écologiques avec une accessibilité

intime a ce geme de voiture, I'idée est d'encouragé le

développement de cette technologie en Algérie. La voiture

écologique est bonne pour la planàe : zero carburant, zero

émission, ainsi que le côté financier : électricité moins chère que

E
Figure rl0 i utilisation des basslns et des

murs d'eau Eomme dispositi, de
rêfralchissement

t i

Figüre 172: @itüre é€ologiqüe

III.2.1.5 Systèmes de rafraîchissement :

. Par végétation :

La végétation transpire et émet de la vapeur d'eau par les feuillages,

l'émission de la vapeur d'eau est issue de trois facteurs :

l'évaporation physique des pluies et rosées, la chlorovaporisions, la

transpiration physiologique du végétal, l'évaporation de cette vapeur

d'eau permet d'abaisser la temÉature ambiante. L'utilisation des

toits, et façades végétales de diverses plantes permet d'humidifier

I'air ambiant.

Fqur" 771 : Mo &es psnneàrn É|otoyarts$E lhetmique danr
f aménage.nent dfu quânier

. ,l

.t
8.

§ B
.:

I

.,1

*-
aI

I

À

!

I
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I'essence, recharge à la maison peu coûteuse en utilisant l'énergie produite par les parureaux PVT.

Aussi bonne pour la tranqüllité d'esprit : fonctionflement silencieux et sans odew, autonomie

convenant à la majorité des déplacements

III.2.2.3 Gestion des déchets :

La mise en place du système de collecte automatique des

déchets sous terrain qui conduit vers le centre des collectes

et recyclages des dechets pour le tri et le recyclage.

,fn n !!ir r:ra.a,

111.2,2.4 Utilisation d'éclairage naturelle :

L'éclairage zenithal obtenu à l'aide d'un puits de

lumière s'inscrit aussi dans une démarche de

développement durable dans la mesure où il s'agit

de consommer une énergie propre et disponible en

abondance.

Le système d'éclairage zénithal permet de diftrser

12 lrrmière du jour même dans les pièces sans accès direct au toit, grâce aux tubes aux parois

hautement réfléchissantes, ajustables en longueurs et adaptables pour contoumer les angles ou les

obstacles.

III.2.2.5 Récupération des eaux pluüales :

. Au niveau des bâtiments :

La pluie qui tombe sur tes toits dévale ses pentes et se déverse dans les gouttières qui les longent,

ou dans un siphon dans les toits plats, ou sur les toits végétaux qui permet de collecter les eaux

pluüales.

Figwe 115 : ulilisatio d'éclairaSe naturelle

t

IE !
îrgtre 113 : æfire ûJ coI€ctes et te€ycleÉs d€5 déchets

Figure ,r4; systèmes sous terrain de collectes et recyclâges des déchets

.§
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Elle est ensuite évacuée par des descentes

murales jusqu'au pied du bâtiment. Ces

descentes sont placées à l'intérieur de

l'habitation dans une gaine technique.

Au pied de chaque descente, l'eau est collectée

dans un caisson cubique ou cylindrique appelé

regard, qui permet l'inspection et l'entretien du

réseau d'évacuation.

Une fois l'eau évacuée du toit et collectée dans

a aa
aa

les regards, elle peut ensuite êre Stockée dans Fisure776:""tg'"üt:'-i"#iÏitï"#urlacollecteset

un récupérateur d'eau de pluie pour être

réutilisée en usage sanitaire (WC, lavage des sols intérieurs) ou pour les travaux extérieurs

(arrosage du jardin, lavage de la voiture...) afin de réaliser des

économies d'eau.

. Au niveau des sols :

Le système de dalle perméable qui permet l'infiltation de l'eau

pluviale à son point de chute. Il rétablit les échanges entre l'air,

l'eau et le sol et participe à la préservation de la biodiversité. Il

améliore également le cadre de vie en milieu urbain : lutte contre

les îlots de chaleur.

Figure 777 : systèmes de dalle perméable pour la

collectes et récupération des eaux pluviales

* a

a.V,L

!4.

--"-
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III.2.3 Emplacements des paramètres ecologiques sur le plan d'aménagement :

-r
)fohhæ ceologiqr : t-orc dcs vûfurci cko*qtrs

.A.ccès écologrque : vore dcs vornucs élcctnques

Centre d. collecte er rec\Tlige deç déclrets

R:Èrrhsscæ:ot poe l ræE]

o Ut rs.ltloo d éclat rgc naturelle

VI. Echelle architecturale :

VI.l présentation du bâtiment l

La conception d'une mosquée est un ensemble d'aménagements en harmonie, prapratiques et

esüétique, qui assure un équilibre entre diverses fonctions, sociale culturelle et cultuelle.

Notre objectif est basé sur les besoins de la région où on a installé notre projet comme un projet

complémentaire où on peut dire que c'est une extension par rapport au stade de tizi Ouzou qui est

juste à côté de nous.

E
lloüabtc dorrc : r.'or elcXahlc * pcrooc

t Figurc 118 : eîDlacement de parâmètres écoroÊiqu€ au plan

d'aménagement du quarthr

R.rfrarclusrenrnt par vegétarion

Îacanxl\T

t

57



VI.2 Motivation du choix de thème : L'idée était de faire une sorte d'extension de la mosquée

existant d'une manière bioclimatique, inscrite dans une assiette environnementale, une partie d'un

écoquartier dans le cadre du respect de l'enüronnement

VI.3 Présentation de la parcelle : On a choisi cette parcelle pour implanter notre projet car c'est

la meilleure situation qui est au milieu de l'éco quartier ce qui lui permethas de servir d'élément

d'appelle grâce à son minaret à l'Eco quartier et aussi à la ülle de Tizi Ouzou

§

figwe 179 : sihratio', * datre por.elle daù5 ,€ pldt d ofi,éfiogernent
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VI.3.1 Découpage de la parcelle choisie :

Notre parcelle est composée de ûois zones,

chaque zone définie sa fonction.

./ La zone d'accès : qui signifie l'aecessibilité

sois piétonne ou bien pour les véhicules, elle

est marquée par les deux côtés de la parcelle le

côté nord-ouest et le côté sud-est

J La zone statique : c'est la partie choisie

pour le bâtiment.

J Lt zone dynamique : cette meilleure zone

est destinée juste pour la circulation douce qui

est les piétonnes en absence de véhicules.
Figùre 7ZO: sÉurr1p & Zaahq de lo Porcefle

VI.3.2 L'orientation de la parcelle :

Notre parcelle est orientée sud-est. Le soleil autour comme présente la figUre sur nore parcelle

Les vents froids ont deux directions :

./ Nord est

./ Nord-ouest

Les vents chauds üennent d'une seule direction :

'/ Sud.

VI.3,3 Programme de la mosquée sur notre assiette :a
Ecoles coranique

Espace de détente

Médiathèque

rD

Fqwe 727 : ÿ,dîa dû $qrcmîte de lû pîcelle

salle de prière

Zone d'accès

zone dynamique
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de multiple
plante intéBrée au sein du

projet dans les différentes

Parties

F{rurc 722 : ÿhéma rcïè9nte le îoîing
haraæ : ot tcùr

o
o
a

a
o
C

zone de distribution entre les espaces

Minaret

Médiatique

Salle d'ablution

Salle de prière

Ecoles coranique

Utili!arran d'éclnir agr
n{tur'{.llÊ : par l' orientation

du projet et par un captage de

lumière en utilisant des

farades ütrées ainsi que I'
eclairage zénithale.

: Favoriser la

circulation piétonne et la

circulation des vélos et même
pour les handicapes, notre projet

est en RDC et même la circulation

verticale est

Récspération des eaux pluviales : par un

système des bassins d'eau pour la

récupération des pluies ainsi que

l'utilisation des dalles perméable avec un

systèmes de réservoirs connecté avec les

bessins d'eau, filtré et soigné et réutiliser
pour l'eau de sanitaire et l'arrosage des

espâces verts.

60
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VI.3.4 Système structurel :

Pour garder la maintenance et la stabilité de la conception présenté précédemment on a opté de

proposer le système structurel suivant :

Plancher courant plancher métallique IPE 400 avec une dalle de

compression composé de treillis soudé et bac en acier (tôle nervurée) et

une dalle de béton d'épaisseur 7 cm, porté par une pouüe métallique en

treillis de retombé de 95cm et une section de poteau 50 cm porté sur des

fondations en béton.

La structure de la couverture courbée est une charpente métallique en Fisuretz3:détoilsduptancher

tridimensionnelle porté par des poteaux métalliques de section 50cm. La

structure tridimensionnelle perrret de franchir de grandes portées tout en restant fine, légère et

élégante

Pour assurer la stabilité des murs longue, il est obligatoire

de faire des joints de dilatation de 3cm ente deux

poteaux. Les figures ci-dessus monte les détails

structurels de notre conception.

.. r.11 t'r ti.'l.i
d lll {t 'l{'
,, (:i

lrr, tr trrr trl{,r'1r-ri ll',

,lr lr r'- l
':,!i r'tr. "!r, ti. r" rl'

::.rlr .lr. !. :..t

Rgure 724: kÈnten PVC

" r., êl1r - ri I

,Oftt Sû{rr,rto$reüÊ

âgure 725: &fttt sous anory;ette

tor
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Traitement de façade :

.47
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tII IÉ-:
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E
---t

-t-t

62



CHAPITRE 04 : SIMTJLATTON TNERGE,TIQTJE

v . Simulation énergétique :

La simulation énergétique qui permet de jauger notre projet à une échelle plus réduite et d'évaluer le

confort thermique et l'efficience énergétique à l'échelle de la cellule, ce qui va nous permettre

d'examiner les effets des matériaux sur le confort intérieur à travers une évaluation dynamique, qui

aura comme seul outil le logiciel d'architecture REWT ARCHITECTTIRE

AUTODESK

REVITV.1. Présentation du logiciel :

Revit est un logiciel d'architecture développé par Autodesk qui permet

de concevoir un modèle en 3D d'un bâtiment et générer divers documents

nécessaires à sa construction. (wikipedia,2017)

Il permet :

Par rapport à la conception :

. Modélisez des composants de construction.

. analysez et simulez des structures et des systèmes, et réitérez des conceptions.

. Générez la documentation à partir de

modèles Revit.

Par rapport à la collaboration :

. Plusieurs contributeurs d'un projet

peuvent accéder à des modèles partagés de

manière centralisée. Cela permet

d'améliorer la coordination et réduire les

conflits et les retouches Figrre 125 : 3d de la mosqre

v.2. Btoc choisis pour la simulation : Source:auteur

Le bloc de la salle de prière a été choisi pour son orientation sud favorable.

Figure 126 : 3d de la mosquée

Source : auteur

Figure 124 : Syrnbole logiciel Revit

lê
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V.3. La simulation :

Lors de cette étape nous présenterons 4 simulations énergétiques 2 sans isolati on et 2 avec isolation dans

la salle de prière.

V.3.1. Paramétrage :

Sans isolation

o Paramétrage des murs extérieurs :

Pour cette première simulation nous avons utilisé un

mur en double cloison simple de 10cm et de

la brique comme élément de maçonnerie du

mur

Figure I

o Paramétrage des planchers :

Les planchers sans en corps creux avec une finition

en dalle de sol

Figure 2

o Paramétrage des fenêtres

Les cadres des fenêtres sont en PVC et le vitrage en

verre ordinaire

u: turCdç:@, Æt'> ox mù

erqlôMa t@ô.s

À.& B&

i@ & hffidbnl.{@ ((@turIsaun ry)

l*, s??tu

tu,sdFtu
ffi: ffil
ffiYffi

,4! ur @rffit! v B!,'

ffir*.EfhfF
ùxsià&rl

ûi

Fhlr É!@

lË: acrl$ol

Figure 3
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Avec isolation

o Paramétrage des murs

extérieurs :

Comme isolation nous avons choisi

le polystyrène comme isolant
pour sa disponibilité, ses

performances et son faible
coût.

Propnété du polystyrène expansé :

Thermique

Figure 4

Physique

§âh

CæFæ8

har6

bftG ffii5l
tÊiffi - ld..;

ffi d. b 6ryffi rdEd. ld$d tulhFry n ryi

h*ih.lr* ffio

,

{1't Y0: edbt rlrôür ÿ Àfrfl>t

Ç*rd.:
rft&,
h
ffi

6i
1ru id'riË
TëU(

Nom Potystytène - Expansé.,,

Oescription Mousse de polystyrên...

Mots-cles moursê,plan(he à ba...

Tfpe Solide

Sou3-clastê PlàgtiqrJe

Soæe Ârgdr*
l;Rf !6{s[*

Conwrtemant

Conducttvrté üermique

Chaleur spê€iliqrre

Densité

Êmissiütè

Perméabilitê

tsoùWê

0,0350 w/(m.(: :

1.4700 !lQ:ç :

23,0 kglm' :
0,95 :

!99,5000 nq/(Pô s.m:] :

Forqii* $,é11 :
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Sous'€làsre Exgànsê

Sourca ÀÉâoesk

utl 90rÂ'cê
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Figure 5 Figure 6
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* Conclusion :

L'Isolation a un rôle très important àjouer en ce qui concerne la diminution de la consommation

d'énergie, ce chapitre nous a permis de connaitre l'impact du choix des matériaux d'isolation

sur le confort thermique, et sur l'environnement.

PERSPECTIVE

A travers l'intégration des composants fondamentaux de l'écoquartier on a pu intégrer la ville

algérienne dans un contexte environnemental pour une réduction de l'impact du quartier sur

l'environnement pour objectif de protéger le potentiel écologique sociétale et économique avec

une assurance totale de multiples paramètres du confort.

A travers ce travail aussi on a pu adopter une approche conceptuelle bioclimatique pour la

construction des équipements sportifs de qualité, l'approche bioclimatique environnementale

répond aux norrnes et aux exigences écologiques sur différents plans de base du développement

durable, sociale, économique, écologique et culturel.
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