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Résumé

Devant une nécessité de toumer vers un développement durable dans I'architecture et répondre

effrcacement à la Éduction des impacts environnementaux liés au secteur du bâtiment, en tenant

compte du climat, des ressources naturelles et en assurant de confort des occupants, une

approche bioclimatique semble Ia seule solution à préconiser dans notre projet.

Notre travail nous a conduits à I,application des principes de l'architecture bioclimatique par

I'aménagement d'un éco quartier à Tipaza.

Cet éco qua(ier est caractérisé par une mobilité douce (piéton, cyclable et une circulation

mécanique limitée en périphérie), des équipements touristiques, des habitats collectifs, gestion

de dechets, bassin de récupération des eaux pluviales et assure une mixité sociale, fonctionnelle

en premier lieu.

En deuxième lieu, nous y avons conçu un centre nautique qui repond aux normes de

l'architecore bioclimatique par des différents critères.

En demier lieu, nous avons développé une démarche énergétique et une simulation numérique

pour prouver que notre projet respecte I'environnement et la performance énergétique.
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Abstract

Due to the necessity to tum towards a development Sustainable in architecture and responding

efiectively to the reduction of environmental impacts related to the building sector, taking into

account climate, natural resources and ensuring occupant comfort, a bioclimatic approach

seems the only solution to adopt in our project.

Our work has led us to apply the principles of bioclimatic architecture by the development of

an eco{istrict in Tipaza.

This ecodistrict is characterized by a soft mobility (pedestrian, cycle and limited mechanical

circulation in the periphery), tourist facilities, collective habitats, waste management, rainwater

recovery basin and ensures a social mix, functional in the first place.

Second, we have designed a nautical center that meets the standards of bioclimatic architecture

by different criteria.

Finally, we have developed an energy approach and a numerical simulation to prove that our

project respects the environment and the energy performance.
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.IIn'e4kte pas fe crise énergétique, fefamine ou [e crke

environnementafe. II egiste seufement une crise [e
['ignOfAnCe, ))1 Richord Buckminster Fut]er

1 Richard Buckminster Fuller erciitecle, ingénieur etfuturologue américâin
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Présentation de master

l-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 I'aménagement du territoire concerne tous les intervenants : décideurs

politiques, maitres d'ouvrages, urbanistes, architectes, ingénieurs, paysagistes, ...

La prise en compte des enjeux environnementaux ne peut se faire 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 tes objectifs de la qualité environnementale, la réalisation de bâtiments

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

sains et renouvelable ceci passe par une bonne connaissance du site afin de faire ressortir les

potentialités bioclimatiques liées au climat et au microclimat, sans perdre de vue I'aspect

fonctionnel, et l'aspect constructif.

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

l,environnement physique (chaleur, éclairage, ventilation, acoustique) et des échanges établis

entre un environnement donné 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 logiciets pennettant la prédétermination du

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

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

2-Objectifs pédagogiques :

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

vise 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 I'approche méthodologique de recherche

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

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

qualité environnementale, fonctionnelle et constructive.

16
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Après avoir construit I'objet de t'étude, formulé la problématique et les hypothèses, Le processus

méthodologique peut être regrouÉ en cinq grandes phases :

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

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

appréhender et collecter les données

2- Connaissance du milieu physique et des éléments urbains et architecturaux d'interprélation

appropriés: connaissance de l'environnement dans toutes ses dimensions climatiques, urbaine,

réglementaire ; pour une meilleure intégration projet.

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 étâblir un équilibre entre I'homme et son environnement, privilégier

les espaces de socialisation et de vie en communauté pour renforcer I'identité et la cohésion

sociale,

4- Conception appliquée projet ponctuel « : l'objectifest de rapprocher théorie et pratique, une

approche centrée sur le cheminement du projet, consolider par un support théorique et

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

constructif et énergétique.

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

objectifs environnementaux et énergétiques à travers différents outils : référentiel HQE, bilan

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

Mme. MAACHI.I (chargé d'option)
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Présentation de l'Atelier BioConcent

Aujourd'hui, la conception des bâtiments, I'architecture et le projet urbain, considérés comme

I'art de bâtir, ne peuvent ignorer la problématique environnementale. Dans un contexte global

de réchauffement climatique, I'architecte est appelé plus que jamais de tenir compte des trois

grands domaines qui définissent I'environnement : I'espace, les ressources et les conditions de

vie. Dans ce sens, [a compréhension des phénomènes physiques de base liés au climat est

indissociable du processus de conception de tout projet architectural ou urbain.

Dans le cadre de I'atelier BioConcept, inscrit dans le Master « ArchiBio » qui regroupe deux

années de formation complémentaires, la réflexion ne s'est pas limitée à l'étude des relations

entre l'extérieur et l'intérieur d'un bâtiment. La morphologie « intime » de ce dernier est elle-

même impliquée. Une approche par le développement durable urbain à travers la conception

d':un Eco-quartier pendant la première année de formation a permis de mieux appréhender la

relation qui existe entre le bâtiment et son environnement naturel et artificiel. Cette approche

a permis une meilleure insertion architecturale dans un contexte urbain complexe.

Durant la seconde année de formation, il a été question d'appliquer les concepts d'architecture

bioclimatique sur la base d'une philosophie de relations entre nature et architecture à l'échelle

du bâtiment. L'enjeu était d'intégrer des dispositifs architecturaux qui trouvent leur pertinence

dans le juste équilibre entre leur performance et leur participation à [a composition du projet.

Contrairement aux dispositifs techniques, dont la seule fonction est contenue dans leur

appellation et qui sont souvent plaqués sur l'architecture, ont été favorisés les dispositifs

architecturaux dits « de contrôle des ambiances » ceux qui, au-delà de leur valeur technique,

renferment également une valeur d'usage et une valeur esthétique, et font à ce titre partie

intégrante de l'architecture. Néanmoins, les évaluations environnementales qui viennent

consolider cette démarche laissent voir que le recours aux dispositifs techniques est dans la

majorité de situations reste inévitable afin d'atteindre un niveau de performance énergétique

adéquat.

Les projets qui ont été conçus dans le cadre de cet atelier témoignent de la difficulté et de la

complexité de l'exercice qui est de prendre en compte réellement la problématique

environnementale dans la conception architecturale. Quoi qu'il en soit, l'objectif pédagogique

de l'atelier vise justement à mieux comprendre cette complexité. De l'architecture
bioclimatique au développement urbain durable, en passant par les questions énergétiques et

environnementales, il a été question de saisir l'évolution de cette problématique en tenant

compte du changement d'échelle et des enjeux qui gravitent autour.

L4
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Chapitre introductif :

I. fntroduction:
Les activités physiques dans les endroits couverts connaissent depuis ces dernières

décennies une forte expansion. Elles sont aujourd'hui accessibles à tous les publics et à toutes

les catégories de la population. Elles véhiculent un certain nombre de valeurs liées au bien-être,

à l'environnement... Elles présentent une particularité : celle de permettre à la fois, une pratique

sportive, et une activité touristique.

A cet effet l'architecture BIOCLIMATIQUE insiste sur l'optimisation de la relation du confort

dans ces endroits avec le climat en vtte de créer des ambiances « confortable » par des moyens

spécifiquement architecturaux ; Le but de l'architecture bioclimatique est d'exploiter les effets

bénéfiques du climat (captage du soleil en hiver, ventilation en été) tout en offrant une

protection contre les effets négatifs (trop de soleil en été, expositions aux vents dominants en

hiver), une conception consciente de l'énergie ; et qui place l'occupant et son confort au centre

de ses préoccupations.

Une construction est dite bioclimatique ; quand sa conception architecturale vise à utiliser, les

éléments favorables du climat et de l'environnement, en vtte de la satisfaction des exigences du

confort thermique.

<<Le confort: C'est le bien-être matériel résultant des commodités de ce dont on dispose.»z

«Ie confort est une notion étroitement liée à la sensation de bien,être et qui ne possède pas de

üfinition absolue.» 3

Le confort est une notion globale: chaleur et froid, lumière, bruit, paysage, eau, verdure,.... et

autre, sont autant d'éléments définissant plusieurs paramètres climatiques, esthétiques,

psychologiques du confort. Le confort est également la sensation subjective qui n'existe pas en

elle-même. Ce n'est que par l'inconfort qu'on peut l'apprécier. Cette appréciation est difËrente

selon la société et pour une même société suivant les individus.a

2 La conception bioclimatique, Jean-Pierre Oliva et Samuel Courgey,éd. Terre vivante, 2006 ;

3 Définition la rousse
a H. M'sellem et D. Alkama Le confort thermique entre perception et évaluation par les techniques d'analyse bioclimatique -
Cas des lieux de travail dans les milieux arides à climat chaud et sec, Revue des Energies Renouvelables Vol. 12 N'3, pp.
471 - 488 (2009)
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Il peut être perçu comme un état d'équilibre entre l'être humain et le milieu dans lequel il se

trouve à un moment donné. Il crée ainsi un éÎat de bien être propice à l'activité du moment.

L'inconfort au contraire est un état de déséquilibre entre l'être humain et son milieu, donnant

lieu à des états de tension et de souffrance.

U. Problématique:

Le stress et la fatigue obligent les gens à chercher des endroits de repos et tout autre type de

confort qui leur permettent le soulagement physique et moral avec toutes les conditions de

détente, La natation est de ce fait un sport très recommandé. Mais l'augmentation de

l'hygrométrie dans les piscines couvertes et le taux élevé d'humidité provoqué par l'évaporation

d'eau qui affecte la pérennité du bâtiment et le confort des occupants.

Il se trouve que Ie manque de la ventilation dans les bâtiments constitue à la fois un danger

potentiel pour la santé et le confort et une source de dommages esthétiques et matériels. En

efïet, les dégâts provoqués par I'humidité dans le bâtiment sont nombreux et souvent graves.

D'autant plus que La consommation énergétique dans les endroits sportifs est souvent trop

élevée. C'est sur la base de ce constat que nous posons le questionnement suivant :

F Comment assurer le confort thermique et réduire la consommation énergétique

dans les bassins publics ?

III. Ilypothèse:

L'augmentation de l'hygrométrie dans les piscines couvertes et le taux élevé d'humidité

provoqué par l'évaporation d'eau nous indiquent I'importance, et même l'urgence d'introduire

de la ventilation dans le lieu,

Le confort thermique et la ventilation représente un paramètre déterminant.

La ventilation est utilisée en approche bioclimatique pour procurer l'air frais nécessaire aux

occupants pour leur santé et contrôler [a température pour leur confort. Cette stratégie s'avère

eflicace à contrôler les surchauffes et l'humidité des bâtiments si ceux-ci sont bien conçus et si

les conditions climatiques le permettent: une disposition stratégique des ouvertures et une
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morphologie architecturale favorable à la circulation transversale et verticale de l'air

permettront de générer sufÏisamment de changements d'air pour évacuer la surchauffe.

Il est important également de porter la réflexion sur Des systèmes de ventilation plus

performants. Par exemple Les ventilations mécaniques contrôlées à double flux permettent de

réduire les pe(es d'énergiejusqu'à 70%. Ces éléments nous permettent de formuler I'hypothèse

suivante :

- L'intégration des dispositifs bioclimatiques en générale et d'un système de ventilation

contrôlée en particulier améliore l'hygrométrie et par conséquent le confort thermique

du bâtiment et diminuent les consommations énergétiques.

Intégration des concepts bioclimatique pour assurer le confort thermique à l'intérieur de

centre nautique.

Réduire les consommations des énergies.

Ofirir le confort et le bien être nécessaire pour les usagers ; des différents principes de

I'Architecture Bioclimatique ont fait l'objet de notre travail.

Préserver la santé humaine.

Utiliser plus de passifs que de ['actif.

Concevoir un nouveau projet qui s'inscrit dans le cadre d'équipement touristique de

littoral Algérien, ayant un cachet et une vocation particulière, pésentant une

assurance, une qualité et le plus important une réputation.

V. Démarcheméthodologique:

Une lère parlie : partie théorique.

Chapitru intruducfif ; -Définir la problématique de notre étude consiste sur le confort thermique

et comment l'assurer dans les basics publiques.

ler chapitre : état de I'art ;

1-1

IV. Objectifs:

Notre objectif consiste à :



-Foumir un maximum d'informations et connaissances concemant les diffrrentes notions et

bases de I'architecture bioclimatique et les differents paramètres qui influent sur le confort

thermique et la ventilation et ces différents types.

Une 2eme partie.' partie pratique :

2éme chapitre : Elaboration du projet ;

-Présenter un cas d'étude.

-faire une analyse de site pour faire ressortir les points forts qui vont aider dans la conception

du projet et les contraintes auxquelles on doit trouver des solutions.

-concevoir un projet architectural « un centre nautique » en preûant en considération l'analyse

de site et analyse des exemples ....

3ème chapilre : Evaluation environnementale et énergétique :

-Evaluation énergétique

- Presentation de cas d'étude

- Présentation de logiciel

- Ia simulation énergétique

Conclusion Générale
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Chapitre 01: ETAT DE L'ART

Introduction :

Toutes les échelles de I'architecture bioclimatique sont concemés jusqu'à la ville à la fois par

I'amélioration de chacun des niveaux et par I'interdépendance de-ci différentes échelles

d'intervention l'architecture bioclimatique que à l'échelle du bâtiment profite du potentiel local

allez là des approches du développement durable une recherche d'un équilibre et d'une

conciliation entre [e souci écologique économique à l'échelle urbaine, donc dans notre recherche

qui consistera un support théorique ne commençant par le développement durable et la

durabilité qui sont Alicia urbain après on va établir l'architecture bioclimatique à l'échelle du

bâtiment en donnant un aperçu sur les aspects importants de notre thème entre la démarche de

notre quartier durable qui réponse à des exigences urbains et environnementales

1. La Conception Bioclimatique :

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.s

1.1.Définition:
L'architecture bioclimatique est ['art et le savoir- faire de bâtir en alliant respect de

l'environnement et confort de l'habitant. Elle a pour objectif d'obtenir des conditions de vie

agreables de la manière la plus naturelle possible, en utilisant par exemple les énergies

renouvelables (les éoliennes ou l'énergie solaire) disponibles sur le site.

« La conception archilecturale bioclimatique s'inscrit dans la problématique contemporaifie

liée à I'aménagement harmonieux du territoire et à la préservation du milieu naturel. Cette

ümarche, partie prenante du üveloppemenl durable, optimise le confort des habitants, réduit

les risques pour leur sanlé et minimise I'impoct du bâti sur I'environnemenl. »6

Alain Liébard et André de Herde(2005)

5 http://www.futura.sciences.com/magazine/.../d/maison-æchitechre-bioclimatique-
6 Alain Liébard €t André de Herde : traité d'architecture et d'urbanisme bioclimatique (2005)
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En effet, dans toutes les alchitectures vernaculâires, les hommes ont élaboré des techniques de

constructions diverses et ont utilisé des matériaux locaux, principalement de la terre ou de la

pierre qui sont les matériaux les plus abandons sur la planète, ils se soucient de la qualité des

espaces et de leur température et ce, sans qu'ils aient ressenti le besoin de donner un nom à ce

qu'ils faisaient.T

1.3. Les principes de base de I'Architecture Bioclimatique :8

- Capter le rayonnement solaire

- Stocker l'énergie ainsi capté

- Distribuer cette chaleur dans l'habitat

- Réguler cette chaleur

- Eviter les déperditions dues au vent

1.4. Les appuis de I'architecture bioclimatique :
- Un choix de matériaux adéquats.

- Une orientation conjuguant un maximum d'apports solaires et une exposition aux vents

minimum (ouvertures face sud, pas ou peu d'ouvertures face nord, etc.).

- Une conception de bâtiment adaptée aux besoins saisonniers (chaleur en hiver, fraîcheur en

été)

En hiver, il s'agit de capter la chaleur du soleil grrâce aux vitrages, à des vérandas, et à des murs

capteurs. Ceux-ci stockent la chaleur dans la maçonnerie lourde durant l'exposition pendant la

joumée, et la restituent pendant la nuit. Elle est conservée grâce aux capacités de stockage des

matériaux, à leur étanchéité et leurs vertus isolantes.

La conception intérieure des espaces joue également un rôle primordial pour une bonne

isolation thermique. Ainsi, des « zones tampons » doivent être aménagées cotés nord, afin de

réduire l'impact de froid. Des pièces peu utilisées comme la salle de bain, le garage, la

buanderie, les escaliers, les couloirs, etc.... constituent des zones tampons idéales.

L'investissement économique d'une construction bioclimatique est très limité, et rapidement

compensé par les économies réalisées sur la facture énergétique : jusqu'à 40% !

7 Êtude par simulation de l'effet d'isolation thermique d'une pièce d'un habitat dans la région de Ghardaia, Revue des
Energies Renouvelables Vol. 10 N"2 (2007) 281- 292.
I http://www.eco sud.com farchitecture bioclimatique, association Eco sud
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1.2. La bioclimatique un terme nouYeau pour une pratique ancienne :



1.5. Les objectifs de I'architecture bioclimatique :

L'objectif principal de cette approche est de concevoir des bâtiments de manière << naturelle >>,

C'est à- dire en s'inscrivant pleinement dans leur environnement.

Un bâtiment bioclimatique doit donc tenir compte du relief du terrain sur lequel il est bâti, de

la végétation qui l'entoure, de la course du soleil tout au long de lajournée.

L'approche bioclimatique est applicable à n'importe quel type de bâtiment afin d'atteindre les

objectifs suivants :

Figure 0l : les objectifs de l'architecture bioclimatique
Source : http ://www.eco sud.com L' architecture

bioclimatique, association Eco sud

Réduire les transferts de chaleur

par convection

Limiter les mouvements de l'air

extérieur et les infiltrations d'air

Favoriser les gains solaires

Favoriser la ventilation

Evaporation Favorise le refroidissement
par rayonnement

En été
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En hiver

Limiter les gains solaires



1.6. Les principes de l'architecture bioclimatique :

lmplantation du bâti

Figure 02 : Les principes de l'architecfrtre bioclimatique
(source auteur)

2. Le Confort thermique :

L'homme à la propriété de maintenir leur température à une valeur à peu près constante quelles

que soient les conditions atmosphériques et l'activité physique.

Le confort thermique : état d'équilibre entre la chaleur produite à l'intérieur du corps et la

chaleur cédée à l'environnement.

Orientatisn du bâti

perüormant

Forrne du bâtl

cxtéri*ur
isolâtionConiort thermique

lntérlcurLcr prbcipcs dc

I'erchitætnrr
bixlimtiqm:

ventilation

lrydraulique

lntÉgretlondes
énergler

bionrassa
Gestion des

déchets Écspérâtbn üescaur

Bécupératlon des eanx usé€s

pâssafs

âctifs

IrlHtr
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Paramètres du confort thermique En termes de climat, un bâtiment doit offrir une réponse à la

chaleur, au froid, au rayonnement et aux autres forces.

- Température de I'air : influence la convection entre le corps et l'air.

- Température des parois : intervient dans les échanges de chaleur par rayonnement.

- Humidité ou Transfert de chaleur sous forme latente : évaporation d'eau. Si l'air est saturé

(humide), il ne permet pas l'évaporation.

- La combinaison de la température et de l'humidité donne naissance à la chaleur sèche et

humide et au froid sec et humide.

- Vent : s'il doit être favorisé ou non.

- Pluie : a un rapport avec le climat parce qu'il est nécessaire de se protéger de la pluie tout en

préservant la ventilation.

- Rayonnement et lumière : désirés ou non et s'il faut les favoriser ou non.

2.1. L'humidité :e

L'humidité relative HR est le rapport exprimé en pourcentage entre la quantité d'eau contenue

dans l'air à la température ambiante et la quantité maximale qu'il peut contenir à cette même

température. LIEBARD, A.& DE HERDE, A. (2005)

La figure situe l'évolution de lhumidité relative à Paris par rapport à l'évolution des courbes de

température. La ligne bleue représente les mesures de I'humidité relative prise à 6 h 30, alors

que la ligne rouge considère les mesures prises à 12 h 30.

LIEBARD, A. & DE HERDE, A. (2005) soulignent une diminution de I'humidité relative entre

ses deux mesures qui passent de 83 Yo (6 h30) à 58 % (12 h30).

La figure donne les courbes d'évolution des humidités relative moyennes annuelles à

Cayenne (climat tropical très stable), Paris (climat tempéré) et Phoenix (climat sec et chaud).

e Mohamed DJAAFRI FORME URBATNE, CUUar pr ÉUERCTE QUELS TNDICATEURS ET QUELS OUTTLS ?

Mémoire Pour I'obtention du diplôme de MAGISTER
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Figure 03. Evolution annuelle des
humidités

relatives a Paris (06h 30 et 12h30),
LIEBARD,

A. & DE HERDE, A. (200s)

Figure 04. Evolution annuelle des

huni di tes
relatives a Cayenne, Paris et

Phonen i x,

LIEBARD, A. & DE HERDE, A. (2005)

2.2.Latempérature: 10

La température est un état instable. Elle est essentiellement influencée par l'ensoleillement, le

vent, l'altitude et la nature du sol. Le soleil réchauffe I'atmosphère indirectement par

I'intermédiaire de la surface de la terre, car celle- ci stocke et réémet la chaleur par rayonnement

et par convection. La propagation de cette chaleur est alors assurée soit par conduction, soit par

diffusion due aux turbulences créées par le vent.

LIEBARD, A. & DE HERDE, A. (2005) (voir Figures 06 et 07).

10 MOhAMCd DJAAFRI FORME URBAINE, CLIMAT ET ÉNERGIE QUELS INDICATETIRS ET QUELS OUTILS ?
Mémoire Pour I'obtention du diplôme de MAGISTER
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La figure 2l permet de suivre à partir d'un relevé toutes les trente minutes, l'évolution des

températures pour une joumée typique le 8 juin à Bruxelles, les rayonnements diffus et directs.

L'exposition directe est mesurée perpendiculairement au rayonnement et I'exposition diffuse est

mesurée sur une surface horizontale. La figure 24 reprend l'évolution annuelle des températures

moyennes pour Berlin. Les valeurs des températures moyennes couwent plusieurs mesures

(températures moyenne maximale et minimale, température moyenne et température minimale

absolue).

Figure 05. Evolution de I'ensoleillement direcl el
Dffis et des températures le I juin 1964 a
Brwelles LIEBARD, A. & DE HERDE, A.

(2005)

2.3. L'évaporation :11

C'est la conséquence directe des conditions de confort. Pour la clarté de I'approche il faut distinguer la

quantite de vapeur d'eau évaporée par le plan d'eau tranquille de celle évaporée par les baigneurs.

Les formules de calcul donnant une bonne approche sont les suivantes :

> Plan d'eau tranquille :

m=16(V/e-V/A) XS

11 M. BLANC* Et G. MELEI T E C H N I Q U E TRAITEMENT D'AIR DES PISCINES COWERTES,
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> Occupants: m=133(We-Wa) XN où

m = masse d'eau évaporée en grammes par
heure

We = humidité saturante à la température de

I'eau en grammes par kilo d'air sec

Wa = humidité absolue de I'air en grammes par
kilo d'air sec

S=surface du bassin en m2

N:nombre de baigneurs,

Des exemples sont donnés figure 2.

2.4. La sécurité et la pérennité :r2

Pour assurer la pérennité des structures de

l'établissement, il est important d'éviter

l'apparition de la condensation sur les

parois internes du bâtiment. En effet, de

tels problèmes engendrent tôt ou tard la

migration d'eau dans les murs, la corrosion des parties métalliques

et donc à terme la dégradation des structures du bâtiment. Il faudra

donc concevoir des bâtiments capables de supporter des

températures de rosée élevées.

Figure T.laquantité de vapeur
d'eau évaporée par le plan d'eau

tranquille de celle évaporée par
les baigneurs.

2.5. L'hygiène :r3

Les règlements en matière d'hygiène prévoient un apport d'air neuf au minimum égal à

6lls/occupant. Cependant, on constate qu'il est nécessaire de porter ce chiffre à l8 l/'s/occupant

afin de mieux évacuer les émanations consécutives à la désinfection. Il en est de même pour

I'apport hygiénique d'eau neuve qui devra être porté du minimum légal de 3Ol/baigneur à 60

litres voire 90 litres et plus selon les cas. La consommation d'eau chaude sanitaire sera de l'ordre

de 3Ol/baigneur à 37 oC.

12 M, BLANC* Et G. MELET, T E C I{ N I Q U E TRAITEMENI' D'AIR DES PISCINES COWERTES,
13 M. BIANC* et G. MELET, T E C HN r Q tJ Il TRAITEMENT D'AIR DES PISCINES COUVER]ES.
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3. La Ventilation à l'échelle urbaine :

Selon LIEBARD, A. & DE HERD, A. (2005), le vent est un déplacement d'air, essentiellement

horizontal, d'une zone de haute pression (masse d'air froid) vers une zone de basse pression

(masse d'air chaud).

Et « Un des facteurs le plus influant sur les

conditions de confort des piétons dans les

espaces extérieurs est le vent et son

caractère turbulent. Celui-ci varie

constamment en direction et en grandeur.

Les effets du vent sur un individu peuvent

être divisés en deux catégories : Les effets

dynamiques et les effets thermiques

lr
400 tl

160l|vh 0lô

l60tnÿfi
0.5

l0 0'h
l

1t1
za .$4
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Figure 08: Profil moyen de laÿitesse horizontale du ÿenl

Par ailleurs, l'intensité du vent perhrrbe les échanges thermiques entre le corps humain et le

milieu extérieur. Selon le climat, un vent d'une certaine intensité pourrait être perçu comme

une gêne ou un générateur de confort. »la

La force du vent et son caractère turbulent peuvent fortement perturber à cause de la présence

des bâtiments qui sont sous forme diverse des obstacles.

-La rugosité fait varier I'intensité des forces de frottement auxquelles le vent est exposé.

Lorsque la densité du bâti est importante, en raison d'un regroupement des mailles bâties, ces

1a sThèse de doctorat ,khaledathamen4modelisation et simulation des microclimats ûbains : étude de l'impact de la
morphologie urbaine sur le confort dans les espacÆs exlerie!ûs. Cas des eco.quartiers.læ 1vl0n0l2,page44
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(Penwarden et Wise, 1975). dominant qu4essus de 3 terrqins de ruSosités diîérentes.
Source : (Ç Chatelet et ol Archilecture climotique une

-Les effets dynamiques induits par le vent contribution ou üÿeloppement durable Tome 2)

modifient le compo(ement de l'individu et

ses mouvements. Ces gènes peuvent être ressentis avec vitesses du vent supérieures à 5m/s Au-

dessus de 10m,/s, la marche devient difficile et au-dessus de l5m/s, il existe un risque d'accident

(Bej erregard et al.198l ).



Forces sont également importantes. En revanche, lorsque les espaces sont moins confinés, en

Raison d'une faible densité du bâti

3.1. L'influence de la volumétrie des bâtiments : (Effets Aérodynamique) :

Les écoulements autour d'un bâtiment résultent des interactions entre le vent et la structure

bâtie. Par sa forme et sa disposition, un bâtiment modifie la distribution des différentes zones

de pression La déviation des fluides est également liée à la turbulence existante du vent.

I
*__aP

*_*-> fr
fr
tr

Figure 09: Froulement des masses d'air autour d'un
bôtiment (GANDEMER & al. 1976)

La présence d'un édifice perturbe le mouvement de masse d'air, trois zones de perturbation

apparaissent (BOZONNET, 2005) ls

-Sur la façade au vent, on observe une zone de surpression et un vortex furbulent dû à

l'écoulement qui descend sur la face.

-Sur la façade sous le vent, on observe une zone de dépression turbulente qui s'étire dans la

cavité de basse pression.

- Sur les côtés et la partie supérieure, on observe un décollement et une zone turbulente

3.1.1. L'écoulement général du vent :

1s Thèse de doctorat,Mr. Mohamed DJA{IrRI, forme urbaine, climat et énergie quels indicateurs et quels outils ? p66
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Obstacle
Aérodynamique

a

Lorsque le vent

rencontre un

obstacle de

forme

aérodynamique

le fluide

s'écoule tout

autour

Obstacle

Bas (h<l5m)

I ü

Cf Chrtelet et alii

Le vent passe

par-dessus

Obstacle haut
(h>l5m)

! il

Création d'un

effet Venturi

Variation rapide

du profil de

l'obstacle.

*)

Cf. Chatelet et .

Décollement

des filets

fluides +

création d'un

tourbillon

30

u . ..{r dù riri.- eh
cf C.hatebt €

L



Variation rapide

du profil de

l'obstacle- I
!

l-2: rclode datolrrlor
3-a : fgr|.ô aF.rtlo.r
5 : *{rrdrtrrrlhn buùtd|noi''
6 fp!iul.--r À lia6 rtt Jqt
a bUliüi lE 'E!dl

-On peut
constater à
travers ces

figures qu'on
n'est pas

forcément à
l'abri du vent
derrière un
obstacle

Ci Charelet et alii

Se protéger des

grandes vitesses

du vent au

niveau du sol

Cf Chatelet et alii

Dévier le vent
par-dessus

Tablesul : Comportement générale du vent (source : Thermique urbaine prg€ consultée le 0l/05/2017

http://grertoble.archi.fr /coürs-enligne/tixier/M I CV_cours3,pdf
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3.l.2.Description de l'écoulement dans une rue :16

L'analyse d'écoulement du vent dans une rue nécessite l'utilisation d'un indicateur géométrique

qui est défîni comme étant le rapport de la hauteur moyenne des bâtiments sur la largeur de la

rue. La caractérisation des différends régime d'écoulement dans une rue peut être réali#e en

fonction du rapport Hauteur/ Largeur (H/L).

Bonne Ventilation Bonne Ventilation * protection
Potentiel réduit + risque

de smog (Pollution)

Figurel0 : Ecoulement du vent dans une rue de type canyon d'après OKE, T.R. (1987)

3.2. L'influence de l'agencement urbain :17

- Des effets de gêne liés à l'écoulement du vent peuvent être

engendrés par la façon dont les bâtiments sont associés. En effet, les

dimensions, les formes et les juxtapositions des ensembles bâtis

conditionnent la distribution de la vitesse du vent et I'intensité

turbulente autour des obstacles. Une bonne connaissance des effets

du vent sur les structures bâties permet de comprendre l'aspect GENDEMER &al' (1976)

aérodynamique des espaces extérieurs et de d'aboutir à des configurations urbaines génératrices

16 Thèse de do"torat,Mr. Mohamed DJAAFRI, forme urbaine, climat et énergie quels indicateurs et quels outils ? p67
17 Thèt" d" do"torat ,khdcdathamcna,modclimtion et simulation dcs mioælimats ubairo : étude dc l'impact de la morphologie urbaine sur lc confort dare

les espaces extaiem. Cas des æoauartiqs.Le 11/10/2012 ,page41
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de situation de confort ou d'inconfort. Cette étude a permis d'observer plusieurs effets

aérodynamiques (Gandemer, 1976) tels que :

L,effet venturi :18 c'est un phénomène engendré par des bâtiments dessinant un angle

convergent dans la direction du vent. La zone critique pour le confort se situe à l'étranglement.

3.2.1. Conseils pratique :

o Réaliser des bras poreux

o Ne pas axer la bissectrice de l'ouverture du collecteur suivant les vents dominants.

o Construire le moins haut possible.

o Réduire la longueur des bras.

o Densifier I'environnement immédiat.

o Ouvrir ou fermer franchement l'angle Venturi.

o Prolonger un maximum au-delà de l'étranglement de I'un des bras.

3.3. Effet Wise :re

Lorsque un bâtiment élevé voisine un bâtiment plus petit

implanté parallèlement, il produit un rouleau tourbillonnaire

L'effet Wise est très gênant pour les piétons du fait de la forte

composante verticale de la vitesse du vent dans la zone critique.
)

Figurel2. Effet de rise.
GANDEMER

& al. (1976)
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18 CHeIELET, A. et alii, Architecture Climatique une contribution au développernent durable Tome 2, Edition EdiSud, 1998, 159 p
1s Thèse de doctorat,Mr. Mohamed DJAAFRI, forme urbaine, climat et énergie quels indicateurs et quels outils ? p69



3.4. Effet de coin :

Il s'agit d'un phénomène d'accélération localisée, à l'angle

d'un bâtiment. L'augmentation de la vitesse du vent est

entrainée par le gradient très élevé de la pression entre la

façade exposée et celle qui se situe en dépression. Il existe

l'effet de double coin, un phénomène induit de l'effet de

coin. La configuration de I'effet de double coin ou passage

entre deux immeubles est créé à partir de deux bâtiments

placés longitudinalement et séparés par un passage. &al. (1976)

3.5. Effet de barre :20

La zone d'espacement entre les deux formes est très critique du point de vue de l'inconfort et

elle peut même se prolonger à I'arrière des bâtiments (Reiter, 2007).

3.4.1. Conseils pratique :

Ceinturer le volume par un élément en rez-de-chaussée entourer l'élément élevé de

constructions telles que :

o Diminuer progressivement les hauteurs

o Les angles arrondis diminuent la variation de vitesse aux angles.

o Prévoir des éléments poreux aux angles.

o Densifier (végétation, construction basse) le voisinage immédiat des coins

L'effet de barre est caractérisé par une déviation en vrille

de l'écoulement au passage d'une barre pour une incidence

voisine de 45". Le phénomène existe si la hauteur moyenne

h de la barre est 45 m et la longueur minimum I de la barre

est > 8h
barre-

GANDEMER & A1. (1976)

3.5.1. Conseils pratique :

o Barre parallèle au vent : écoulement peu perturbé.
. Barre orientée orthogonalement au vent : effet réduit

20
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3.6.1. Conseils pratiques

-Proposer une direction de rues sous incidence comprise entre 90"et 45" (attention à l'effet de

barre

-Laisser des espacements (porosité) définissant mal les liaisons

-Favoriser les décrochements de bâtiments pour introduire des pertes de charges.

3.6. Effet de canalisation :

Il apparait en conséquence de la continuité bâtie formant un

couloir ou la largeur entre bâtiments est>2H, cette effet n'est

pas gênant en soi mais lorsqu'il est associé avec l'effet

venturi il provoque I'inconfort.2l Figure 15: Eîet de carclisatiok,
GANDEMER & al. (1976)

Figure I6 :l'eîet de maille, GÀNDEMER &
al. ( 1976)
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3.7.1 Conseils pratiques :

L'effet de protection des mailles est d'autant plus net

4ue le rapport (S/h2) est faible. (Où S, surface de la maille et h, hauteur des bâtiments)

Jes mailles sont fermées au vent-que l'ouverture est minimum, soit < 0,25 fois le périmètre

-qu'elles sont remplies de constructions de hauteur voisine de celle des bras de la maille.

21 Stella Tsoka. Relalions entre morphologie urbaine, microclimat et çonfort des piétons : application au cas des
éco quartiers . Architecture, aménagement de l'espace. 201 l.
22 Mémoire de magister,Mr. Moharnêd DJAAFRI, forme urbaine, climat et énergie quels indicâieurs et quels outils ? p69

3.7. Effet de mailte :22

C'est un effet provoqué par une juxtaposition des bâtiments en

forme de poche ou d'alvéole. Cet efiet difËre selon les

dimensions de la maille, selon sa forme (ouvert, fermé, parallèle

au vent par exemple) et la direction du vent.



4. Implantation et Orientation du bâti :

- L'implantation et le choix d'une orientation est soumis à de nombreuses considération

telles que :

-le rayonnement solaire :

-Nord: jamais du rayonnement direct, importance des

réflexions extérieures

Sud : Soleil Haut.

Est: Même caractéristique que l'Ouest Mais sans surchauffe

de lajournée.

Ouest: apport énergétique le plus élevé, car le soleil est bas

-Direction des vents dominants.

Figure 17: disposition des pièces source

(http ://habitat-bulles.com/ elements-

pour-une-maison

5. La ventilation à l'échelle du bâtiment :

L'objectif général est de développer une méthode qui permette de développer un modèle de

ventilation simplifié qui répond aux besoins des concepteurs des bâtiments.

La ventilation représente 20 oÂ à 50 % des déperditions énergétiques de nos bâtiments. Il est

donc important d'adapter la ventilation afin d'avoir un équilibre entre la qualité d'air intérieur

23 et les déperditions énergétiques.23 La maitrise de l'énergie est un enjeu majeur de la

ventilation.il faut limiter les déperditions énergétiques.

5.1. La ventilation naturelle :

La ventilation naturelle est définie comme étant le

mouvement d'aire qui s'effectue à travers un espace

sans l'influence d'appareillage mécanique. Les

écoulements d'aire naturels reposent sur les effets du

vent et les variations de la densité de l'air dus aux

differences de températures, elle est considérée comme

principe de rafraichissement passif.2a

1
æffi,kffi

23 pdf :Guide_de_la_venülation_naturelle_et_hybride_VlrlHy_AVEMS
2a Thèse : Mr Mazari Mohammed <<Etude èvaluation du confort thermique des batiments à caractère public »
2012,p46

GrûÊ de AnüÉa dôt
ft*urÊl

;

Figure I 8: les éléments de la ventilation raturelle
s ource https : /htww. energieplus-

le site. be/index.php? id= I 08 5 3#c6 5 44)
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Dans la ventilation naturelle, aucun ventilateur

n'intervient. L'air se déplace grâce aux differences de

pression dues au vent qui existent entre les façades du

bâtiment et grâce à la différence de masse volumique

en fonction de sa température, c'est le tirage thermique

ou I'effet cheminée. La circulation de I'air est donc

totalement naturelle.

1'AirYicié

t

IE

fln
I rI

r Art
' neuf:f

t# ilr
Air
neu{t

ilc

ril

r

ii
,i

I

L'air peut pénétrer dans un bâtiment au travers des

inétanchéités. On ne peut considérer à proprement

parler ce phénomène comme de la ventilation. En effet, les débits d'air résultants sont tout à

fait incontrôlables en fonction du vent, des ouvertures parasites... On parle dans ce cas

d'infiltrations.

Des amenées d'air (grilles réglables, vasistas) doivent être disposées en façade pour les locaux

dits "propres" (bureaux, séjours, ...). Des ouvertures de transfert (détalonnage des portes ou

grilles) permettent le passage de I'air vers les locaux dits "humides" ou "viciés" (sanitaires,

cuisine, ...). Dans ces derniers, I'air est évacué grâce à des conduits verticaux débouchant en

toiture.25

5.2. La ventilation mécanique :26

La ventilation mécanique (ou artificielle) est destinée à suppléer

de façon totale ou partielle une ventilation absente ou inefficace.

Les diverses norrnes définissent les modes de ventilation de base

possibles dans l'habitat.

-une amenée d'air frais dans les locaux dits "secs" (bureaux, salle

Figurelg : Principe de la ventilation naturelle

Afips : //7ÿww. e ne rgie p lus -
le s ite. be/index.php? id: I 085 3 #c65 4 4)

Figure 20 : yentilation nécanique source

: h t tp : //www. b r i c o de po t.fr / i mo ge s/ _C us t om
ProductCatalog/m62 00 5 7 _8 I I 685 _bien _v
e n t i I e r _1nur _b i e n _v iv r e. pdf

de séjour, chambre, ...), un transfert de cet air vers les locaux dits "humides" (sanitaires, cuisine,

salle de bain, ...)

-une évacuation de l'air vicié et humide dans ces derniers locaux.

ll existe deux types de ventilation simple flux :

25 https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=L0853#c6544
26 https://www.energiepl usJesite.be/i ndex.php?id=10853#c6544
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S.2.l.Ventilation mécanique simple flux :27

La prise d'air frais dans les pièces principales se fait

généralement aux niveaux des menuiseries à l'aide

d'entrées d'air auto réglables, situées généralement en

partie haute.

Il existe deux types de ventilation simple flux :28

t tu,, (' J1
*î

Z !ftlMïr'

ü

5.2.2. Extraction (le plus utilisé) :
La mécanisation du flux d'air intervient au niveau de

I'extraction de I'air vicié et I'entrée de I'air neuf se fait de

façon naturelle.

L'air extérieur traverse les pièces sèches, puis par transfert

vers les pièces humides, puis est enfrn aspiré vers le conduit

d'extraction. Ce type d'installation est le plus simple, le

moins onéreux car il ne nécessite que I'installation de

bouches d'entrée d'air, sans conduits d'arrivée d'air.

5.2.3.Insufïlation :

La mécanisation du flux d'air intervient au niveau de I'entrée de I'air neuf et l'évacuation se fait

de façon naturelle par pression.

L'air extérieur est insufflé vers les pièces sèches, puis par

transfert vers les pièces humides, enfin dirigé vers le

conduit d'extraction.

Il n'y a plus de bouches d'air en façade ou dans le mur

d'enveloppe mais il faut un système de conduits pour

I'amenée de I'air neuf dans les pièces choisies.

27 https: / /www.energieplusJesite.belindex.p hp?id=10852#c3179
28 Cour ventilation naturel de Mme Maachi master2 option bioclimatique

3B

Figure2l : Principe de la ÿentilation mécanique simple

fhu. (httos: www.enersieDlus

lesite. be/index.php? id: I 085 3 #c65 44)

Figure22 : Principe de la ventilation

mécanique simple flux, Extraction
(htln.ç : v'v'w. e ne rs ie o I u s

les ite. be/index.php? id= I 08 5 3 #c65 4 4),

Université Catholique de louvrain.
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Figure2 j : Principe de la ventilation mécanique

s imple fl tu, insufflat ion (h@ÿ:yyy.sJgtC,kgll!§
le site. be/index.php? id: I 085 3 #c65 44),

Université Catholique de louvrain.
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5.2.2.Ventilation double flux2e :

Les solutions de ventilation double flux permettent I'aération

imitant et les déperditions de chaleur. Les systèmes proposés

sont les meilleurs disponibles actuellement (performance

thermique et acoustique). Tous les rendements sont indiqués

selon la nolrne passive.

La ventilation "double flux" consiste à organiser :30

. la pulsion mécanique d'air neuf, flrltré, dans les locaux,

. I'extraction mécanique d'air vicié des locaux.

Les bouches d'amenée d'air sont de type mural (par

exemple, dans les retombés des faux plafonds), ou de type

plafonnier s'il existe des faux plafonds dans le local. Chaque

bouche, avec généralement un plénum de détente, est

raccordée au circuit de soufflage par un conduit en tête duquel

est installé un registre de réglage des débits.

2e http://www.fi abishop.com/35-ventilation-double-fl ux
30 https://www.energieplus-lesite. be/index.ph p?id=10850#c1959

Figure 24: ventilation mécanique double

Flux, source : https: /hvww.energieplus-

les ite. be/index.php? id: I 085 0#c I 9 5 9

L

(

üY

-t#u

#ffi
k

On peut pulser I'air neuf dans les locaux dits "propres" (bureaux, séjour, ...) et extraire I'air dans

les locaux "humides" ou "viciés" (sanitaires, cuisines).

En générale, la ventilation double flux est centralisée ce qui permet de n'avoir qu'un seul groupe

de pulsion/extraction pour le bâtiment ou partie de bâtiment. Toutefois, chaque local peut aussi

disposer d'une pulsion et d'une extraction propre, on parle alors de ventilation double flux

décentralisée. Des systèmes existent même depuis peu qui permettent de pulser et d'extraire I'air

au niveau d'une pièce grâce à un seul appareil à insérer au niveau du châssis ou dans le mur.

Les locaux produisant des odeurs ou ayant des exigences sanitaires sont généralement

maintenus en dépression de telle sorte que I'air vicié ne s'en échappe pas.

La pulsion se distribue via un réseau de conduites verticales et horizontales dans les faux

plafonds. Les conduits verticaux d'évacuation d'air sont semblables aux conduits des systèmes

"simple flux" et peuvent être disposés parallèlement aux

conduits verticaux d'amenée d'air.

Figure 25: Grille murale et difuseur
plafonnier. Source : https : /r\ttww.energieplus-

le site. be/index.php? id: I 0850#c I I 5 9
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5.3. La ventilation hybride :31

La ventilation hybride, ou ventilation naturelle assistée, regulé en fonction des conditions

climatiques optimisant toute l'année les performances de la ventilation naturelle. Combinée à

des systèmes de modulation des débits, elle réduit les déperditions énergétiques liées au

renouvellement de l'air en période hivemale et augmente les débits en période estivale.

On parle de ventilation hybride, ou de ventilation naturelle hybride, lorsqu'au sein d'un même

bâtiment un système de ventilation naturelle et un système de ventilation mécanique sont

disponibles et combinés. Il s'agit donc de favoriser et d'optimiser l'utilisation des forces motrices

naturelles par une assistance mécanique à basse pression (ÂP < 50 Pa).

31 Cour ventilation naturel de Mme À,laachi master2 option bioclimatique
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Conclusion :

L'architecture bioclimatique permet de retrouver les principes de construction d'antan et de

les adapter aux progrès effectués en la matière. L'efficacité de tous ces concepts est reconnue

et prouvée et permet de proposer des bâtiments exemplaires en termes d'architecture, de

confort, d'effi cacité énergétique et environnementale.

L'intégration des dispositifs bioclimatiques en générale et d'un système de ventilation

contrôlée en particulier améliorent le confort du bâtiment et diminuent les consommations

énergétiques.
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1.1. Critère de choix du site d'intervention :

1.2. Contexte naturel du site d'intervention :

a. Situation géographique :

a. A l'échelle du territoire :

La wilaya de Tipaza se situe au nord du Tell central. Elle est limitée géographiquement par:

La mer Méditerranée au nord.

La wilava dAlqer à I'est.

La wilava Blida au sud-est.

La wilaya d'Aïh Defla au sud.

La wilaya de Chlef à I'ouest.

43

Chapitre 02: Elaboration Du Projet

1. Phase Analytique :

Tipaza est une ville côtière situee à environ 70 km d'Alger. Elle possède de nombreux vestiges

de l'ancienne cité punique et romaine, inscrites au Paüimoine mondial de I'Unesco' Les

Phéniciens y fondèrent un comptoir au Ve siècle avant J.-C. C'est de cette origine que la ville

tire son nom, qui signifie « lieu de passage n, ou << escale >>.

) Les potentialités de la ville :

. Naturelles: Le site de Tipasa présente de grandes potentialités qui peuvent avantager le

développement de la ville

. La mer : atout de base de la ville.

. Les montagnes: le mont de Chenoua.

. La richesse culturelle et historique de la ville.

. La situation géostratégique du site.

. Les problèmes urbanistiques de la ville: manque des équipemants culturels.

. Avec sa situation géographique et de par la richesse de son patrimoine, Tipaza pourtait être

l'une des plus belles villes en Algérie.

. Le site est bien articulé avec sysême viaire existant (bien desservi)



Figure3S : Carte situation de Tipaza,

Source : Google earth

Figure 39: Carte distance entre

wilaya, schéma wr auteur

b. A l'échelle de la ville :

Le territoire de la commune se situe au nord de la Tipaza. Elle est limitée géographiquement

Par Nador et Hadjout au sud et sidi Rached a l'est.

r@
l'lpaza

ü
vlüe5

g
Olstôme

Figure40 : Carte distance entre Tipaza et ces

1.3. Le contexte réglementaire (pos) AU3 (plan d'occupation du sol) :

Notre site d'intervention se trouve dans la nouvelle extension de la ville de Tipasa -le

secteur AU3- il est situé à l'Est de l'agglomération chef-lieu enclavé entre la RN I lau

nord et le oued Merzoug au Sud, à l'Ouest Hai Rabta & cité oued Merzoug à l'Est par
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-Tmax:
370C

(Jul, Aou)

-Tmin:08oC

(Jan, Fév)

-Jours de precip

111,1 jours
Figure42 : température et précipitation, source

https ://fr. cl imate data. orgllocationl 44268 I
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2. Climat:

Le climat de Tipaza est un climat méditerranéen, il est caractérisé par un hiver froid et humide

Avec une quasi-absence de gel et des étés chauds et secs.

45

2.1. Température et précipitation :

. Un climat tempéré.

. Des précipitations annuelles très

importantes.

. Un été trop chaud.

. Unensoleillementimportant(2120

2.2. Humidité:
. Le taux d'humidité est trop élevé.
. Faible chute de neige.

2.3. Les vents :

. Des vents faibles NNE

' Des vents modérés W.

l;*f.* -§ÉJ.iô§l.r.â..B
-5*r*æirûÊ.r - ffirlfr

F'igure43 : Diagramme d'hunidité,
sozrca : https://fr.climate

data. or plocaion/ 44268 I

II

Figure4l : Carte distance entre site et centre-ville,
schéma par auteur.
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Lù.4. Ô I tro .b trti. rb.t ta.ùt rb ll-rldt

Les vents ont une vitesse moyenne qui varie entre

l0,8et l4,4km/h. Ils sont froids en hiver, avec

Une direction nord-ouest pouvant atteindre 30m/s

équivalant à l00km/h, il amène une certaine

Douceur aux températures et des vents d'été, avec une

direction nord et qui rafraichissent le
Climat.

SouRcE: www .WMO.INT

2.4. Ambiance solaire :

Simulation d'ombrage dans le site d'intervention (Ecotect)32

2I MARS

32 Autodesk Ecotect Analysis est un outil d'analyse environnementale qui permet aux concepteurs de simuler les
performances du bâtiment dès les premières étapes de la conception

2l Juttl
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Figurell : Ambiance solaire faite par Ecotect.

Source : auteur

Donc notre est bien ensoleillé parce qu'on n'a pas une partie ombragé toute I'année.

af

2.5. Diagramme solaire :

On voie sur le diagramme

La trajectoire du soleil dans notre site dans

Le tableau précédent.

Comme on remarque sur le graphe en

Haut le jour le plus long en 2l juin,

En bas le jour le

Plus court 2l décembre.
FigurelS : graph de la hauteur par rapport à l'azimut
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2.5. Sismicité:

2.5.1. La nature du sol :

Un très bon sol pour la construction ou

on trouve o:3 Bar.

D'après le R.P.A (édition99) modifier
et compléter le 2l-05-2003, Tipaza se

situe dans laZone III qui correspond à

une région de sismicité élevée.

II

I

T,
I

C'est une bonne chose, car les sols calcaires ne nécessitent pas de précautions

particulières, et les effets du soulèvement de ['eau.

De minimiser les effets des charges sismiques D'assurer la résistance.

2.6. Topographie / vues :

Terrain accidenté d'une pente

moyenne. Le terrain a une forme
compacte irrégulière d'une surface

totale de 37 HA.

frgurcûï : Coupe AÀ Figurel9 BB

l-a I'Ier le parc

L.iit

§fmcÉa

Le Ma.*sif de Chenoq.ra

Figtre46: carte de sismicité, source :

ht tps : // se is me. alge rie autrefoi s. c o m/ i nfo s-uti I es/ hist orique/

P,

rnal\ lnoYc

FigurelT : position des traits de coupe, schéma Wr auteur
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/ Utiliser des matériaux isolants pour assurer le confort

thermiques durant toute I'année
/ Utiliser des dispositifs de réchauffement et de

rafraichissement économiques.

/ ll faut assurer une bonne isolation, et une bonne étanchéité.

r' Il faut utiliser des systèmes de ventilation naturels.

r' Il faut utiliser des matériaux durables.

/ La bonne orientation du bâti nous permet de profiter des vents

dominants d'été, pour assurer le rafraîchissement natwel des

espaces intérieurs.
/ On doit se protéger des vents d'hiver par une barrière

végétale.

r' On doit profiter de l'ensoleillement par:

- L'orientation du bâti et l'organisation des espaces intérieurs
selon les besoins.

- l'utilisation des techniques pour capter directement une partie

de l'énergie solaire:
- le solaire passif.

- le solaire active.
- Le solaire thermique.

/ On doit se protéger contre les rayons solaires par:

- des protections solaires pendant l'été ( brise solaire, arbres....).

Recommandation :

> un climat tempéré.

) Des précipitations annuelles

très importantes.

F Le taux d'humidité

Est trop élevé.

> Les vents dominants.

F Un ensolleiment
important.

(3.2u14.560 W.m-'z)
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r' Utiliser des systèmes de récupération des eaux pluviales : toit

végétalisés....
/ Utiliser des systèmes de récupérations des eaux de

ruissèlements dans les rues: les stocker et les réutiliser dans

l'arrosage des jardins....



1.4. Contexte artificiel du site d'intervention :

1.4.1 Voies iaccessibilités :

Le site d'intervention possède un flux de circulation important une liaison directe avec une

route de grande circulation facilement accessible à partir d'une route principale RNI 1 (l5m
de largeur) qui fait liaison 'Alger-Cherchell et donne sur des route secondaires (8m de

largeur) qui aboutissent au sud aux différents chemins de la wilaya.

RN11

Auto roub
Est ouest

notre site est desservie
par réseau routier
imporüant, constitué de :

NORD: La route
nationale Nol I

Assurant la liaison EST-
OUEST et a l'ensemble
des villes
_NORD -EST: LE CW
106
C'est une voie primaire
élargie permettant
l'accès à la zone dans sa
partie est.
Le flux piéton se fait à
partir des chemins
secondaires.

1.4.2. Blàti avoisinant :

On remarque que la répartition du
bâti est dispersée et faite d'une
manière linière sur la RNI I avec

les differents équipements de

service st sur le long de oued mer
Zougavec une majorité
résidentielle.

^

tccÈspiitu

tr.èr
nrlmqù6

labth
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Fîgare1D : carte d'accessibilité ou site d'intervention,
Source : Google earth

FigareSl : carte schématisé des dffirents accès au site
d'intemention, (auteur)

FigureS2 : le système bâti aÿoisinont (auteur)
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1.4.3. Gabarit :

Le gabarit varié entre
RDC et R+7.

1.4.4. Fonctions urbaines :

Notre site contient des Équipements

Éducatif, De service, habitat collectif
Individuel.

Nous constatons la présence

Des terres agricoles, habitat,

École de pêche, état civile. Et
L'absence des équipements
Touristiques et sanitaires

Qui sont loin.

1.4.5. Orientation du PO§AU3 :

Implantation par rapport aux voies :

FigureSl : carte distance entre les équipements. Auteur

J r.rur*,
Iro
El r*
I:.r
f»

Ir,
LI.h,

? 3$e::ir

a

Toutes les constructions doivent s'implanter à une distance de 5 mètres du bord de la chaussée
(pour les voies primaire), 2mètres (pour les voies tertiaires).

o L'alignement du bâti est obligatoire pour tout le long du périmètre de l'ilot en dégageant un

espace centrale libre.
o Une continuité de la façade par rapport à la voie RN, le mail vert et le boulevard no:I.
o Implantation par a pour aux limite séparatives

La distance entre deux constructions sépares devra être supérieure ou égale a la moyenne des
hauteurs des deux constructions.
Entre deux immeubles L:FI-ll.H2_

2

L'occupation au sol : Article 15

La densité des constructions à implanter devra être telle qu'elle et laisse au sol suffisamment
d'espace libre pour aménager des espaces plantes. Elle sera de 40 % maximums.

Article 16

o Le ces maximum autorise est de 40%.
o Le cos maximum autorise est de 3
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Recommandation :

F Accès et voirie.

r' L'accès direct au secteur est strictement interdit à partir de la

RN II
r' Tous les accès sur les voies publiques doivent être aménagés

de manière à éviter toute difficulté et tout danger pour la
circulation.

F Hauteurs des

constructions.

r' La hauteur maximale des locaux à usage commercial et

équipements est. de 4, 50 mètres. La hauteur des étages sera

de 3,06m.
r' Pour l'habitat collectif, la hauteur maximale prevue est de l4

m (R+3)
r' Pour I'habitat collectif, la hauteur maximale prévue est de 20

m (R+5).
/ Pour les équipements, la hauteur maximale prévue est de 14 m

(R+3).

F Types d'occupation ou

d'utilisation des sols

soumis à conditions
spéciales

Sont interdits :

r' Les lotissements de toute nature.
r' Les établissements industriels de toute nature.
/ Les stockages, dépôts ou entrepôts et d'une façon générale,

tous dépôts de déchets, ferrailles ou autres nuisibles à
l'hygiène et au respect de I'environnement.

r' Le camping et le caravanning.

Sont autorisés :

/ Les équipements de toute nature et locaux à usage de bureaux.
y' Les constructions à usage d'habitat collectifet semi collectif.
r' Les petites activités artisanales, des commerces et services.
y' - Toute construction compatible destinée à compléter

l'aménagement de ce secteur en espaces publics: esplanade-
placette .. .etc.
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Synthèse de Ia phase analytique :

L'implantation des volumes de construction et des espaces extérieurs par rapport a la

topographie et l'orientation vers un cadre naturel à travers une vue panoramique sur la mer ; le

mont Chenoua et les zones boisées, pour cela nous devons prendre ça en considération et même

comme élément majeur.

Figure55 : carte de synthèse générale, par I'auteur

Ia couccption du projet doit raduirc une

spêcifrcitê ue divusitê appropriées du

cadre chaque tiszu constitutif de l'image

urbaine

Tuir compte des

cuactêristiques

gÉographiques, des

facteurs climatioues.

Profiteraumaximr:m

des wes offertes ven

la mer et le mont de

ûenoua

Tenircompte du

mode de vie propre

à la ville de Tlpasa
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2. Phase Conceptuelle :

2.1. Principe de conception du quartier :

2.1.1. Principe Structurel létape de la structuration :

2.1.2. Accessibilité et

voies :

Au niveau de notre site,
nous avons gardé les voies
Existantes : trois voies
mécaniques « une voie
Principale RNl l et une voie
direct de l'autoroute est
ouest qui est matérialisés et
une voie tertiaire à partir du
næud qui est pas

matérialisée »

-Une voie piétonne non
matérialisée qui nous mène
Jusqu' au site

Figure 56 : carte d'accessibilité, par
l'auteur

2.1.3. Statuts des voies /
næuds:
-Nous avons proposé deux
voies mécaniques
Pour faciliter la circulation à
l'intérieure des
llots en faisant référence au
Cardo DocuManus
-l'une des voie donne

directement sur la RNI I et
l'autre sur l'autoroute « est-
ouest »>.

-Espace central
d' articulation intersection

des axes fictifs (réference

Historique forum romain)

^

Atcèr detoru

Accès

màaniqæs

fL Accfu de

I'AutoRflte

.L Accèsdes

Olcninstertiain

*L kcè: duRNll

Figure 57 : carte cardo documanus, par
I'auteur

FigureîS : Carte statut des voies, par auteur
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2.1.4. Dimensionnement des

ilots :

La logique de découpage :

C'est la superposition de la trame

Romaine et la trame coloniale.

('ûLO:\'talÀLE

PÛRÏA:\iT

SUPER PO§ITI()N
DES DEUX TR.AME.S

!#t

"T-
ti_

i-r vnotrtr» Fls EAStttr;..t- ?!t

Chaque module est de lH

YY:::119':*5:::l':::
2.2. Principe fonctionnel du quartier :

2.2.1. Affectation du bâti :

-Nous avons divisé le terrain
en 02 parties
<< Zone résidentielle et zone

touristique ».

-nous avons intégré les

Equipements public dans la
zone touristique
Au niveau de la façade de

notre site d'intervention et la
zone résidentielle dans la
partie sud en contact direct
avec l'habitat collectif voisin
autour d'un espace central.

Figure60: carte d'Affectation du bôti, par

l'auteur

Figure59 : carte Dimensionnement des ilots, par

auteur
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Figure62 : carte affectation du bâti non bôti,
par l'auteur

-L'habitat collectif et I'habitat
semi collectif : nous avons
intégré I'habitat
En contact avec le voisinage

pour créer une façade urbaine
et pour l'animer par le
commerce et les bureaux de
service.
-Equipements touristiques
culturels et sanitaires:
Nous l'avons intégré dans la
partie touristique
Centre de remise en forme :

Centre nautique
Musée maritime
Centre d'oncologie
pédiatrique.

2.2.2. Alfectation du non

bâti:
Espaces verts : nous avons
prévu des Jardins semi
publiques à proximité de
chaque Bâti pour l'aspect
esthétique et pour favorisé la
Biodiversité et crée une
mixité sociale. Ainsi Qu'une
barrière végétale dance pour
la Protection contre les vents
dominants forts.

Figureîl : carte affectation des équipements,

par l'auteur
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2.3. Conception avec les vents :

(ENVt_MET)33

Etudes des vents : Le vent est un
des facteurs le plus influant sur les
conditions de confort des piétons
dans les espaces extérieurs avec son
caractère turbulent. Il varie
constamment en direction et en
grandeur, dans cette étape en doit
faire une analyse sur des effets du
vent sur les formes bâties et leur
effet sur I'aspect aérodynamique
dans les espaces extérieurs afin
d'aboutir le confort. Par cette étude
nous allons observer les diftrents
effets.

ï
H

lrrte* du mt
1,6<1rS3,3

I
T

I

I
I

On trouve 03 effets types du vent:
1- Effet venturi
2- Effet coin
3- Effet tournillant Figure 63: simulation des vents (ENVIMEI)

Comportement générale du vent :

Obstacle bas (h<15mp Le vent passe par-dessus Obstacle haut (h>l5m)Jç15s66n d,un effet Venturi

On fait une barrière végétale au niveau de chaque ilot joue rôle d'un obstacle aux vents
dominants.

33 ENVI-MET est un logiciel de simulation avec un portefeuille de services comprenant villes et santé, arbres et
végétation, bâtiment et climat et vent et soleil.

Pour éviter l'effet
venturi on a fermé
l'angle Venturi

Zone de critique :

c'est pour ça en a
réduit les hauteurs

Pour éviter Effet de
canalisation on a Laissé
des espacements
(porosité)

5l
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2.4. Principe formel :

^. 
Disposition bâti/voies :

--- m§66niqu6

- - -Plétonne

cyclable

12m

17,75m

b. Distribution du gabarit :

l/Hiérarchisation la vue sur la mer
et le foret.
-Nous avons suivi le gabarit dans
l' habitat (collectif; semi collectif,
bungalow) pour créer des percées

visuelles et bénéficier des vues sur
La mer.
2lLamorphologie du terrain et la
direction de la pente nous ont
guidés dans distribution de gabarit.
3lon a respecté les orientations de
PDAU.

Figure 63: carte Disposition voies/bôti, par
l'auteur

Figure64 : carte Distribution du gabarit, par

l'auteur
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Figure65 : plan de messe, par l'auteur

Plan de masse :

n

I
3. Thématique traité dans I'Eco quartier :

a. Mobilité:
-Nous avons donné une
importance à la circulation
douce à travers un axe
structurant du projet (espace
piéton et piste cyclable) ;

-Les stationnements à la
périphérie des voiries pour
minimiser le flux mécanique à
l'intérieur de la parcelle ;

-La proximité des parkings de
vélo pour Favoriser la
circulation douce.
La légende

I Voie piétonne
r - Voie cyclable

Voie mécanique

Figure66 : carte Mobilité urbaine, par l'auteur
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b. Biodiversité et espace vert :

-La hiérarchisation des espaces

verts pour assurer la mixité
sociale et la biodiversité.
-La création d' aménagements
végétaux qui, en plus de leur
Intérêt pour la qualité du cadre
de vie servent à dépolluer, à se

protéger du bruit, du vent, et à
limiter les ruissellements dus
aux pluies, tout en étant support
de biodiversité.
-Nous avons privilégié des
végétaux, qui s'adaptent au
climat méditerranéen et qui sont
peu producteurs de déchets, peu

consommateurs d'eau, et qui
nécessitent peu d'entretien.
La légende

. Jardins à l'échelle de ltcoquarüer (public)

J Jardinsorivé

I

Figure6T : carte Biodiversité et espaceÿertrpar
l'autettr

c. La mixité fonctionnelle :

-La mixité fonctionnelle dans
notre éco- quartier est assurée
Par I'insertion des équipements
de proximité et l'habitat dans
le but de réduire la longueur des

déplacements, et par la
Diversité des types d'habitats
proposés (habitat collectif, semi
collectif).
-La mixité fonctionnelle existe
aussi au niveau du bâtiment lui-
même comme dans les habitats
collectifs le RDC commerce et
Le le.étage de service.

!huiæmnEtoumtluer..certe 
de rernse enform, rerùe nafique,

Mu{mritim

llah'blims (rollectif 
, rd collectifi , hôibt hogrblier )

I Erfu*r,t"rlUires IanùedonoloEhpedafiË)

4uipemnti(oldre lêole pnnraia,«èdre 
)

I hnimmntrh hkir llmr&irrnpl

Figure6S : carte mixité fonctionnelle, par l'auteur
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d. Energies renouvelables :

Nous avons des panneaux
thermiques pour chauffer l'eau et
Des panneaux photovoltaiques

l'électricité.

La Légende

! Equipennnb

/1 
P"nn 

"u 
nlaire sur le parkings

s
Figure69 : Energies renornelables

e. Gestion des dechets :
-Le système de collecte utilisé et
le tri sélectif ou nous avons
Utilisé 3 couleur ; une pour les

déchets organiques 1'autre pour
Les matières recyclables et la
demière pour les déchets non
Recyclables.
-Le but est de minimiser la
quantité des déchets et valorisé la
Matière par le recyclage, le
compostage au niveau des jardins
Privatifs des habitats semi
collectif, des jardins d'habitat
Collectif et dans les jardins de

parc.

La légende
Circuit du camion

I uocat poubelle

I-*-l:a.di.ts pour compostage

Ico-poraÈge au niveôu FigureT} : Gestion des déchets
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f. Mixité sociale :

-Assurer une mixité sociale au niveau
de plusieurs échelle pour
L'équité sociale (principe
fondamentale de développement
Durable).
- Mixité entre les résidents de la ville
et les résidents de l'éco Quartier à
travers le centre de remise en Forme
et de bien-être et le centre nautique ;
Entre les différentes tranches d'âges
(générationnelles) via des jardins au
niveau de la parcelle afin de favoriser
les liens sociaux.
-Mixité entre les résidents de l'éco
quartier et les touristes La
convivialité au niveau des espace

libres pour permettre les échanges

culturels.

IECUipemÊburinhues : cerûede raisr enform,cerûenaufi ue,

Musé mariüm

llabibtbns kdhctif , rmi collectift , habibt ho+idhr I

I Equipenrnt snitirer ( rentedbnologr ædatiqre)

Equipemntxoldre {Édr primiia, crède}

f eouiæmntde krllr I fuver deieune I

Figure 7l: Mixité sociale
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Phase Conceptuelle du projet :

1. Choix du projet :

Le choix du centre nautique comme équipement à projeter a été influencé par plusieurs facteurs

à savoir, les conditions du site entre la présence de la mer et le manque des équipements sportifs

dans la région et avec la projection des activités touristiques dans cette partie de Tipaza dans

un futur proche le centre nautique s(affiche comme un projet idéal avec ses doubles aspects

touristique et sportif à la fois.

1.l.Centre Nautique :

Notre centre nautique est à la fois un équipement touristique et sportif, il est destiné à la

plaisance, à la pratique des sports sur les plans d'eau (voile, plongée sous-marine, ski- nautique

. . .) ainsi qu'à l'enseignement en externat ou en intemat de ses sports nautiques.

2. Elaboration d'organigrammes :

Nous somme appuyé sur

l'analyse d'exemple pour faire
ressortir le programme.

Nous avons mis les fonctions:
Pratique nautique à coté de

loisir pour faciliter la transition
entre les deux fonctions, et

l'administration et formation au

côté sud pour bénéficier de

l'ensoleillement et éclairer les

bureaux et les salles de cours, et

la fonction consommation au

côté nord pour faire liaison entre

la ville et l'éco quartier.

Figure 72 : disposition des entités

3. La genese de la forme :

â- Contexte rlrhain

N

Figure 74 : Etape0l

Figure 73 : Organigramme
Fonctionnelle

Figure 75 : Etape02

I
N

Fisure 76 : EtaoeQ3
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b. Contexte naturel

Figure 76 : laformeJluide
(dynamique)

Figure 76 : clôture végélale

Le projet à une forme dynamique qui vise à s'intégrer avec le site. L'intégration et alignement

se fait par rapport :

* Occupation linéaire par rapport à la voie mécanique, coté ville, car notre parcelle donne di-

rectement sur un axe important (l'axe RNl l).

L'organisation des espaces autour d'un espace centrale intérieur. Ce dernier est « la galerie de

distribution». (Concept de centralisation).

* L'articulation entre les diflerents blocs s'impose afin d'assurer leur relation.

* La fragmentation des differentes entités a objectif de marquer les differentes fonctions.

* Les décrochements au niveau des façades courbées est pour casser la longue façade et faire

reposer l'ceil.

* la forme fluide dynamique pour éviter les vents d'hiver.

* la clôture végétale joue rôle d'une barrière et obstacle contre les vents.

4. Valeur bioclimatique et ecologique :

Figure 77 : Etape(a) Figure 78 : Etape(b)

Figure 76 : Vue iD

Figure 79 : Etape(c)
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§

Figure 8l : Etape(e) final

Les convergences visuelles nous créent 3 lieux principales, ces derniers vont être aménagé par:

l. Un lieu minéral 2.Un lieu découvert 3. Un lieu couvert.

Notre logique pour aménager l'espace extérieur est basée sur les rayons de soleil et leur

réflexion sur les bâtiments vont nous créent les parcours et les espaces verts.

On a doublé les axes des rayons de soleil pour pouvoir crée les passages piétons et on a

fragmenté la forme carré du bloc et transformé le en espace couvert.

Figure 80 : Etape(d)

4.1. Disposition passive :

Orientation : L'orientation des espaces est selon les exigences

de chaque espace pour favoriser la lumière naturelle et

minimiser la consommation d'énergie.

4.2.La gestion des déchets :

Les déchets sont triés au niveau de notre quartier afin de faciliter
leur recyclage et récupération.

Figure 96 : Disposition des espoces

Figure 97 : Gestion des déchets
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4.3. Les coeflicients :

COS:0,7 )

CES : 0,4 (Coefficient d'Emprise du SOL)

CBS : 0n3 (Coefficient de Biotooe par Surface)

:, " o1,[ôti

40x 60r

Pourcentage des espaces vert z 12.5"/"

Pourcentage d'espace minérale : 87o

Figure 98 : LE bôti/Non bôti

4.4. Gestion des eaux pluviale:

Un réseau séparatif distingue les eaux usées des eaux de

pluie. Selon les cas, celles-ci se dispersent dans le sol via des

drains dispersants ou alimentent un dispositif de stockage

(citernes). [æs eaux de pluie peuvent ensuite être réutilisées

pour les piscines ou l'alimentation des WC ou dans le jardin.

Figure 95 : Système de récupérotion

des eoux pluvioles
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Figure 84 : Restaurant terrasse

5. La toiture légère (perforee) :

Figure 83 : Vue espace extériew

Pour unifiée le tout de projet on a opté pour

une toiture légère perforée.

Cette toiture se justifiait par son rôle

purement décoratif et métaphorique (le

voilier). Sans oublier le rôle qu'elle joue par

I'ombre qu'elle apporte à I'enveloppe du

bâtiment, et son rôle actif et fonctionnel du

côté du restaurant (voir la figure84)

6. Accessibilité au projet :

L'accès au projet se fait par la route

nationale Nl l

On a créé une route

de ralentissement au

côté de la route
RNI I

Figure 85 : I'accessibilité au proiet

Figure 85 : route de ralenlissement

Figure 82 : placement, la toiture

,/
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6.1. Les entrées :

On a marqué les entrées avec un gabarit

différé par rapport aux autres entités.

t Entré Publique

t Entré à l'Administration

û Entré au Commerce

7. Fonctionnement:

Le RDC est réservé aux
1. Pratique nautique :

Piscine Semi olympique
Piscine de plongeurs
Vestiaires
Gradins
Le premier étage

2. Loisir :

Piscine ludique
Vestiaires
3. Consommation:
Magasin
Restaurant
4. Administration:
Les bureaux
5. Formation:
Les salles de cours
L'étage est réservé aux :

1. Bureau des moniteurs
2. Restaurant
3. Les bureaux

RDC

.-

-

Formation

Fieure 87 : Planfonctionnemenl RDC

8. L'axonométrie Eclatée :

Cette axonométrie
éclatée montre les

difËrents niveaux de

notre centre nautique.

n
e iffi

§m
Figure 89 : Axonométrie éclaté

/
I

Figure 86: les entrées ou projet

Pratique Nautique

Loisir

Niveau 01

Figure 88 : Planfonclionnement Niveau 0l

68

Consommation

Administration

Bureaux des

moniteurs

Consommation

Administration

i.,

t

.i



9. Système structurel :

9.1. Choix de la structure:
Pour qu'il soit fonctionnel, fréquenté et durable, le bâtiment doit garantir la sécurité absolue

Le système structurel doit satisfaire les conditions de stabilité et de sécurité en cherchant la

simplicité, la facilité de réalisation et pour cela on a opté pour la structure suivante :

9.2. Structure mixte :

Selon une trame plus ou moins régulière.

Le système poteaux poutres a beaucoup d'avantage

parmi:

l-bonne résistance aux efforts de compression

Z-facilité d'emploi

3-bonne protection contre l'incendie et aux agents

climatiques (humidité érosion)

Blocs : Administration + accueils + commerce + Formation

Poteau a* 40 cm

Poutre h* 60 cm

Pour les entités qui contient des piscines (semi olympique, plongeur, ludique).

On a opté pour la structure métallique avec H500. Au niveau de toiture (charpente).

9.3. Les murs de soutènements :

Nous avons prévu des voiles périphériques en béton armé pour la partie d'entre sol

Les joins :

o Dilation.' Ces joints sont prévus pour remédier :

-Aux variations de température.

-Au retrait et au fluage du béton.

o Ruptures: sont prévues dans le cas de bâtiments mitoyens et de hauteurs differentes

évitant le phénomène de tassement difïerentiel

Escalier : Les escaliers sont en béton armé.
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10. Les Façades :

Figure 9l : Façade principale
On a marqué les entrées avec des gabarits et un alignement differés
par rapport aux bâtiments.

Figure 92 : Façade principale

Consommation Administration Formation

On a fait des différents traitements tout dépend de la fonction de

chaque bloc

On a ajouté des éléments de rappelle pour donner le projet plus
d'harmonie et de cohérence.

Figure 93 : Façade principale

Fisure94: Facade est
On a opté pour une texture moderne qui est divisée sur deux parties :

o Une partie opaque
o Une partie vitrée

Où on doit aérer et éclairer sans être vu (piscine privée).
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Conclusion

Ce chapitre nous a permis d'intégrer notre projet à son environnement à travers une analyse de

site bien détaillée (une analyse climatique basée sur l'environnement immédiat). Ensuite de

formaliser les concepts de l'état de l'art dans notre éco quartier ainsi que les analyses

d'exemples de centre nautique pour concevoir un centre de nautique performant et répondre

aux besoins de I'architecture bioclimatiques tout en assurant le confort. Pour vérifier les

performances bioclimatiques de notre projet, une évaluation énergétique et environnementale

est indispensable.
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'se d'Exemple : Le Centre aquatlque des JO de Londres 2012 :

llon Géographique :

Fiche technique :

Situation : Londres

Projet : Le Centre aquatique des JO de Londres

Fin de travaux : 28 juillet 20L1

Architecte : Zaha Hadid

Date de réalisation : 2008

s conceptuelle :

ré par Zaha Hadid, Avec un toit ondulé rappelle la courbe d'une vague, ses formes
purées et arrondies, et son allure en feront l'une des structures les plus visibles

es visiteurs rentrant dans le Parc olympique. Le concept imaginé et inspiré de la
âtrie fluide de l'eau en mouvement, Ie toit ondulé rappelle quant à lui la courbe

lJanalyse des plans :

Au niveau de RDCED
f Circulation vertical

1- Piscine principale des compétitions
2 - Piscine de la plongée

3 - Piscine d'entrainement
4 - Hall d'entrée et réception
5 - Vestiaires pour compétition
6 - Pré-nager douche
7- Vestiaires pour entrainement
8- Garderie d'enfants

, Au niveau de 1"'étage :

' m Circulation vertical
1- Salon d'athlètes
2 - Salle de massages

3 - Contrôle dopage
4 - Chambre dernière appel
5 -Chambre chaude des plongeurs

6 - La zone mixte

Au niveau de 2eme étage :

ffi Circulation vertical
1- Gradins
2- Supérieure hall des spectateurs

3 - Centre commerciale

Organigramme spatiale :

Au niveau de RDC :

Au niveau de ler étage :

tre aquatique se situé dans la capitale Britannique London. Exactement au parc

que qui s'installe à l'est dans le quartier de Stratford sur une surface de 2.5km2. I
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I-8-3-1 théorie de Portzamparc 29 I-8-3-2 présentation dc projet dc Masséna

AseI:19ème siècle AÆ_IL 200*' siècle 1970-1990 Àqe III : 21è*

Situation zLAZAC PARIS

RM GAUCHE:se situe à 1'est

de Paris. EIle couvre une partie

du treizièrne arrondissement de

Paris. La zone de la ZAC Paris

Rive Gauche est comprise entre

la Seine, les voies fènées de la

gare de Paris Austerlitz jusqu'au

Boulevard Périphérique. La

superficie delaZAC couvre 130

lrectares sur une longueur de 2,7

krn.

Historique:

ville ouvert llot traversant -Ville varie Figure 45:situation de Massénu
source :Google earthFigure 4l: fcrrmc des ilots à travers les siècles source livrejack lucan

Figure 44:vue sur Masséna en

1990 source Google web

lntroduction : Après l'analyse du 19è'" et 20è'"' siècle on a houvé que

lcs problèmcs urbains ont eu leur naissance au 20è*'' siècle donc le

2 I 
è"" sièclc a tàit un retour vers le 19è". Et parmi les théories du 2l è"

clui prend la résolution des problèmes les théories de Portzamparc

(Masséna), ceux qu'on va les toucher maintenant.

-L'ilot est un élément constructif de la ville, qui peut prendre des

fbnnes divers : ilot t'ermé - ilot traversant - ilot ouvert.
Figure 43:situation de Massina l'échellc dg

ville sowce :Ooogle earth

te aûo

b. Les principes de L'ilot ouÿert

-Des bâtiments autonomes, non

identiques

- Les constructions sont implantées en

bordnre des voies publiques, les

hauteurs des bâtiments sont variables

- Des jardins privatifs occupent

f intérieur de l'ilot jusqu'au borcl des

voies.

Figurc 42: Développement d'ilot source :

httpe ://www, arthitectural.com/atelier-
ctristiun-dc-portzamparc-quartier-mas s ena/

ffi*
t.44-nH,

ffi
rr':ï.q

< 1?6

Pr Dàriièt.r da

Fc pôrmaxa @ar!1

50tP'.(P.670%P,

P.. x

I--'=lq'"""'
R.< ------_-_-__-__-_Ê.r

Figure 46:ilol ouvert source livrejack lucane

P t:pùrinrètre de I'ilot

Ll:lincriru duu lhçndus

. Des bâtiments sont implantés en limite

de l'espace public..âvec des retraits

irnposés.

. La disposition

des bâtiments doit
favoriser à la fois

I'intimité et la

transparence.

c.-Réglementstion : Des

bâtiments sont implantés

en limite de I'espace

public.

-La totalité des linéaires

bâtis en limite de l'ilot
doit être comprise enfrc

50 et 70 % du périmètre

total.

Les constructions qui ne

sonl pas implantées en

I'nite de I'ilot doivent être

en retrait d'au moins l0m
par rapport à l'alignement

La longueur d'un bâtiment ne pcut en aucun cas dépasser

45m sans être interrompue par unr.' làille de 8 m minimum.

L ( 60 d. âs drur hütÊùfs
Âi 3 ùtaqEs

Lt Dr.
X5R.l

F_
L( ê5r H{n"{

Cette zone était

occupée par des terains
industriels dont cefiains

étaient désaffectés,

ainsi que par quelques

immeubles d'habitation.

Finalisation de

I'aménagement du sud

de l'avenue de France

2009 : Quartier Masséna Nord :
- Livraison de hois jardins

publics autour de i'univelsité

2003 : Livraison de nouveaux

logements en accession libre à

la propriété.

rffi I

l#



Vt t,i I )r,rtnrcrtrtl

Statut 3

T

lr l. Sllllul rk's vtrit's lr .' I t',, ;rt ci'r rut (luiu llr'l

Statut I Statut 2

Les accès âu quârtier
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Figure 47: vue sur la rue de
massina source (Google web)

vers ti.y
Seire

Figure 49: statut des voies source Coogle
Mups * Travaillc personnel Figure 48 : les accès au quâflier source

Google Maps + Travaille personnel

I,c vitLr csl ruru(luü llrrl rlcs.;rrrrlirrs cl rlcr t:rrrrrs 1lriv'rrlrvcs rlrrrrs

clracurr rlcs îklts.

f gsp6çs

at!

-

gle Maps + Travaille pers<rnnel)

Plan de oorso

I
Figure 52: plan de nrasse de Mossénu
souroe (REFERENCES
URBANISTTQUES EXEMPl.A IR ti
quârtier Masséna pdf )
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LE PLEIIi ET TE VIDE

ffiT IT
- 

ALIGNEMENT
Traitement cl'angle

Figure 50: plan d'espace vert de
Masséna source (KEFERENCES
I]RBANISTIQUE§ E)GMPLAIR.E
quafiier Masséna pdf )

IE PLEIN ÊT LE VIOE

Figure 5 I :plan plein et vide de Massdna
souroc (It lJF ERENCES URBANISTIQUES
EXEMPI.AIRE quartier Masséna pctf ) §g

fi! fllu,"
In,,*n..
!*'",u,,
I.*,",,.,"-,

JI Mixité fonctionnel

Différence d'hauteur

Traitement d'angle

Alignement

rrsffi
itn'

Erlhr
I

rTE! üTT
Figure 53: gabalit cte Masséna source
(REFERENCES URBANISTIQUES
EXEMPLAIRE quartierMasséru pdf )

edu ement itot
b- Es extérieur :

Conclusion :

A Masséna l'alignement qu'il
ont le gardé et le haitement d€

angles permet de garder les
principes de l'urbàin dn 1gèto

siècle en réglant les problèmer
de salubrité par les ouverturot
qu'ils les créent
Le traitement des façades et la
di fférence d' hauteurs don nent
chaque bâtiment une certainc
identité c'est à dire ils ont gaft
l'esthétique du 20Ê'" siècle.
Donc Masséna relie les

avantages du l9è'' et du 20ôtn
il a relié entre l'urbain
(ali gnement, voie, structuro,.)
la bioclimatique (morphologic
ilot ouvert. ...)

Statut des voies Traitement d'Angle

Commerce en RDC

Figure 55:plan de ilot (REFERENCES URBANISTIQUES
EXEMPLAIRE quartier Mpsedna pdf +travail personnel)

È'igure 56:plan de ilot
(REFERENCTl§ URBANTSI'TQUES
EXEMPLAIRE quaftier Masséna pdf
+travail personnel)

*Jardins privatifi à

l'intérieur des ilots.

Figure 57: quartier de Masséna source
:https://www"e-
architect. co.uklparis/masscna-dis trict)

x

,ll

Figru'e -§9:quartier de Masséna Figure Sg:quartier de Massé,a source
sotrcc :htos://mvw.e-

https://www.arthitectural.com/atelie *.i1*.t.co.uk/paris/massena-district)
r-chri s t ian-de-portza mparc-quarti er-

rne vrârre :a- bâti :c-

-Disposition des bâtirnents, singularité des f'açades et

discontinuité afur de libérer les quatre Faces de bâtiment.
En plus chaque bâtiment à une hauteur differé. Tout cela
permet un ensolsillement et un éclairage maximal

-Constructions implantées au bordme des voies publiques
(Lumière et ouvertures vi suelles).
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À 3trn du ccntrc-vlllcl'rt'illrrr p, ( crr Â llcrrrrrgrrr' )

Figufe 62:l"a carte de Freiburg source p'i**" 60 : situation de vauban à Freiburg souroe Googre earth
Google earth

analyse du projet dans son contexte naturel

I lr'

I lirrrlcrrr'

CoS & CBs
Programme

analyse du projet dans son contexte construit

I

Irigurr: (r l:Lu cnrtc dc
l'Àllernaunc sourcc

.jlimat de fribourg est semi-continental, hiver : relativement froid,

!té : chaud à orages fréquents.

Le bâti

Equipements ; ils sont installés dans I'a:re central et suivo

I O(l lrrg,t'tuurli lr,r

J t:lir1',t's ii'l tillt,P,t:s

COS = 0,17 EL CES=I,51

Des immeubles d'habitation collectifs, des maisons en bande,
jumelécs, équipements scolaires, des jardins d'enfbnts, des
commerces pour les besoins quotidiens et des activités

I ('(llilrl ll l('ill llrlt rtrl)irllt(' (l-lll

h.lil il

gore mo(rrorquô
v$€ plèlônnr!

I . {iràqf

l3ure 63r précipitation source ;https://planificateur.a-
ontresens.net/europe/sulsse/...frlbourgfrlbourg:/2660718.htm1

rrntrcsens. net/europe/suisse/canton_de_fribourÿ fribour ÿ 26601 1 8.html

',cs solutions utiliçées au Vauban

'ériode chaudc :
*Triplc vitrage
*Un système de ventilation double
* tlr"rx (échangçur géothermique)
*L'utilisation des brises soleil

Période t'roide :

. une isrllation extérieure ii hase de laine de mouton

t10f, o5 o9 to

r20

100

80

m

rrnpérature et précipitation

§our§e .a-

-Tmax:25oC

-Tmin: -1oC

-Pmax: ll0 mm

-Pmin:50mm

Le non bâti

Figure 66:Motlalité d'accès source d'auleur Figure 65:Réseau viaire

Les solutions pour minimiser la voiture :

transport en commun dans l'axe central et interdirc le stationnement à côté du logement.

-Espaces extérieurs : - Les garage

l'espace vert:2,6ha

nombre d'habitat:S000

le ratio : 26000/5000:5.2 m2

L';: ;l r 'iu

)-'-o*'

I

Figure 67 :les équipements
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Maison actlvc

l,ll llllllllltrll ttll (llllllllt-I vlllllrllll lllllli llllr l\:Filltll lllrlll( t I .lllllr

:r I ;rvrrt tri' lc t ltotx rlcs lcelrrrit;trcs lrttrel ttttitl ttlttcs.

I
I

Maison passif

M,tlron Âr llvr,,

I M,,,r,,,, 1,,,0r,r,,

Habltat â basse énergie

Habitat sans label

Disposition des

e§paces :

lnstallation des espaces

trompant balcon oscalier)

au nord et des espace du
jour au sud (séjour) .

Orlentation : Le q

cst situcr dans unc région

froi«le donc ils ont

éloigné les bâtis et

les voies afrn de capté

mieux les rayons de

soleil et profité de sa

chaleur.

I )e\ Irr.lr!orrL Àr: tlvt,l I r't: r Ur,t), '

drnl le lôtrslrmtnt 1()l,r,rÈ

sud

F'igure ll-9- lL'usinc
de cogénération vuc
extérieure

La cogénération:
le quartier
dispose d'une
usine centrale de
cogénération;[l
s'agit d'un
système
alimenté en à

80% copeaux de

bois et à,20%
par du gaz

-Réduction des

consommations
énergétiques :

-Mixitrrl'
ct lc llirvrr
ct'éuliott
cl'ircliv'ilt1r

é(:()noItr irl

c() l)lll l('l'e I

Iiossô t'au de pluir'
-Gestion des déchets : I

Afin d'encourager la population à adopter les bons réllexes de

situés à proximité des habitations
-Le transport :

l' utilisation des voitures électriques.
- la présence de nombreuses pistes
cyclables"
-utilisation des transports €n communs

-l,es eaux pluvlulcs : l,cs
lbssés sont normalunrcnt vidc:

ils retienne nt l'eau cle pluies
jusqu'à leur réabsorption par le
sol.

tri des déchets, chaque
appartement est équipé de

déchetteries à 5

compartiments : verre,
plastique, métal et papiers,

40 n 60 % de sruàce vitrée sur ia

l0 à 15 % au notd

-les matériaux de construction :

Les maisons ont une ossature bois qui

consomme beaucoup moins d'énergie

grise pour la construction.

-isolation : Lss murs extérieurs sont

fortement isolés, mais permet une

grande partie de la lumière d'entrer

dans les chambres.

de terre peu profonde s'arrosent en

captant une partie de I'cau de pluic.

Gestions de I'eau pluviale :-lls ont

utilisé des citcrncs pour recevoir les

Toiture végétalisée :

Les toifirres

sur une épaisseur

eaux pluviales.

68: les façades ensoleiller

se de 21 eme siecle Conclusion

formefonctionstructure

-Continuité et hiérarchisation des voies.
- L'orientation bioclimatique a un rôle dans la forme
urbaine.
-La mixité aux modes transports. (transport doux...)
-L'apparition de l'ilot ouvert comme une sCIlution

-la forme du c'est le résultat de structuration
-retour vers la structuration du l9ème siècle et les forme
du 20ème
-recyclage urbain

1-:^,,-" t..-^L1-. -+ l^^^,,-

-Naissance de 1a coulée verte
-La mixité fonctionnelle.
-Minimiser le déplacement
automobile
-mixité fonctionnelle
La fonction Suit le statut
des voies
- les jardins publics
-Disposition des espaces
/(rnrnmprnp qrr PT)f-\

Figure 69 : quartier tle
massina sourte source
https : //wwrv.arthitectu
ral,com/atelier-
christian-de-
portzanrparc-quartier-
messcnr/

-Tissu homogène,
-D ifférence d'hauteurs entre

les bâtiments
-Traitement des angles -
alignement.
-alignement du bâti traitement
des angles âsymétrie
hauteur differé
.Modenrité.

Figure 70 : quartier de
massina source
https : /lwvrw.a rthltectural,
co mlatelier-c hrlstian-de-
po rtzamp arc-quartier-
masscna/)

L'ilot est l'élément de durabilité qul
l9èn" siècle et il a disparu au 20è"" slè

Le 21è" siècle englobe les avantager,
et 20è-' siècle.
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REALISE PAR UN PRODUIT AUTODESK A BUT EDUCATIF
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