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Pr6sentation de I'option

M6thodologie:

Apres avoir construit I'objet de l'6tude, formul6 la probldmatique et les hlpothdses, Le processus

m6thodologique peut Ctre regroup6 en cinq grandes phases:

1- Elaboration d'un cadre de rdfdrence dans cette 6tape il s'agit de recenser les 6crits et autres

travaux pertinents. Expliquer etjustifie les m6thodes et les instruments utilisds pour apprdhender et

collecter les donndes

2- Connaissance du milieu physique et des il|menls urbains et architecluraux d'interpritation

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

r6glementaire;... pour une meilleur intdgration projet.

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

concept de diveloppement durable, la recherche de la qualitd environnementale est une attitude

ancestrale visant a 6tablir un 6quilibre entre I'homme et sont environnement, privildgier les espaces

de socialisation et de vie en communautd pour renforcer l'identit6 et la coh6sion sociale.

5- Evaluation ertironnementale et inergitique : v6rification de la conformitd du projet aux

objectifs environnementaux et 6nergdtique a travers diffdrents outils : r€fdrentiel HQE, bilan

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

4- Conception appliquees" projet ponctuel ": I'objectif est de rapprocher th6orie et pratique, une

approche centr6 sur le cheminement du projet, consolidd par un support th6orique et scientifique, la

finalitd recherchde un projet bioclimatique viable d'un point de vue fonctionnel, constructif et

6nerg6tique.



Pr6sentation de l'option

- la m6thodologie de recherche : initiation a l'approche m6thodologique de recherche

probldmatique; hypothdse, objectifs, vdrification, analyse et synthdse des r6sultats.

- la m6thodologie de conception : concevoir un projet en suivant une ddmarche assurant une qualit6

environnementale, fonctionnelle et constructive.

Architecture Bioclimatique :

Pr6ambule :

Pour assurer la qualit6 de vie des g6n6rations futures, la maitrise du d6veloppement durable

et des ressources de la plandte est devenue indispensable, Son application ir l'architecture, d

l'urbanisme et d l'am6nagement du territoire conceme tout les intervenants: d6cideurs politiques,

maitres d'ouwag e, urbanisle, architecte, inginieurq paysagiste,. . .

La prise en compte des enjeux environnementaux ne peut se faire qu'd travers une ddmarche

globale, ce qui implique la n6cessit6 de sensibiliser chaque intervenant aux enjeux du

d6veloppement durable et aux tendances de l'architecture dcologique et bioclimatique.

Pour atteindre les objectifs de la qualitd environnementale, la rdalisation de bdtiments bioclimatique

associe une bonne intdgration au site, 6conomie d'dnergie et emploi de matiriaux sains et

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

bioclimatiques li6es au climat et au microclimat, sans perdre de we l'aspect fonctionnel, et l'aspect

constructif.

La sp6cialit6 proposde permet aux dtudiants d'approfondir leurs Connaissances de

l'environnement physique (chaleur, dclairage, ventilation, acoustique) et des 6changes dtablis entre

un environnement donn6e et un site urbain ou un projet architectural afin d'obtenir une concepion

en harmonie avec le climat.

La formation est compldtde par la maitrise de logiciels permettant la pr6ddtermination du

comportement dnerg6tique du betiment, ainsi que l'6tablissement de bilan dnergdtique permettant

l'am6lioration des performances dnerg6tique d'un b6timent existant.

Objectifs p6dagogiques:

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

vise i la fois une initiation i la recherche scientifique et la formation de professionnels du bitiment,

pour se faire les objectifs se scindent en deux parties compl6mentaires :



Chapitre I : Introductif

INTRODUCTION:

L'industrie des services est devenue une des tendances de notre 6poque. Partout dans le

monde, le secteur des services est en dvolution permanents et s'adapte continuellement aux

changements rapides de l'environnement. Cette industrie occupe une place trds importante

dans l'6conomie mondiale actuelle. Il est devenu le principal moteur de croissance

6conomique.

La part des services dans l'dconomie des pays en voie de ddveloppement est en forte

croissance et plus particulidrement celle relative au secteur du tourisme qui est devenu un

secteur de d6veloppement 6conomique souhait6 et pratiqu6 par toutes les nations. En effet, il
repr6sente la premidre industrie de service dans le monde.

L'activitd touristique n'est pas un ph6nomdne nouveau. Le voyage a toujours 6t6 une

constante dans l'histoire de l'humanit6. Le mot tourisme est apparu au XIX sidcle mais

l'activit6 qu'il recouwe plonge ses racines dans l'histoire de l'humanitd, il a des origines

complexes et lointaines. Invent6e voici prds de deux sidcles, le tourisme est le fait de voyager

dans un lieu autre que celui of l'on vit habituellement.

Le mot < tourisme >apparait pour la premidre fois en Angleterre i la fin du l Sdme sidcle

et son usage s'6tend rapidement parmi les classes ais6es et prend une nouvelle dimension, il
tend son aire g6ographique et diversifie ses activitds.

Au lf'" sidcle et dans la premidre moiti6 du 20h"sidcle, le tourisme connait son r6el

d6veloppement, une hlidre dconomique se met progressivement en place et le tourisme s€

traduit par une multitude d'amdnagement qui bouleverse le milieu local et cr6e de nouvelles

dynamiques.

I-1-M TIONDUCHOIXD THEME:

Pourquoi choisir l'6cotourisme?

Le tourisme a connu depuis ces 30 dernidres ann6es, une croissance importante.

Seulement ce tourisme a connu un d6veloppement que nous connaissons tous: consommation

d'6nergie, dmission de gaz d effet de serre, de d6chets, participation d l'urbanisation des

espaces naturels...

C'est pourquoi de plus en plus, la prise de conscience 6cologique se fait ressentir du c6t6

des citoyens de la plandte, et emmdne donc les territoires ir penser diff6remment le

d6veloppement du tourisme.
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Il est ddsormais difficile de ne pas int6grer d la dimension 6conomique les composantes
sociales, environnementales et 6thiques. C'est ce que nous appelons le ddveloppement
durable.

L'dcotourisme congoit l'activit6 de loisir comme un vecteur de d6couverte et d'6change

avec I'ensemble du territoire. L'attente de la clientdle est de plus en plus soucieuse de la
qualitd et de la pr6servation des ressources de la plandte qui deviennent un critdre de choix.

L'6cotourisme est un levier 6conomique responsable permettant de relier les

pr6occupations environnementales, 6conomiques, culturelles et sociales. Pensez i l'avenir,

lors de vos ddplacements, de vos vacances, i choisir un lieu dco touristique..'la plandte et

votre conscience s'en rijouiront...

Page 2
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Chapitre I : Introductif

I.2. PROBLEMATIOTJE :

L'organisation mondial du tourisme, ddfinie le tourisme comme 6tant < un d6placement

hors du lieu de rdsidence habituel pour plus de 24 heures, mais moins de 4 mois, dans un but

de loisirs, un but professionnel (tourismi d'affaires) ou un but sanitaire (tourisme de sant6) > I

Le tourisme est devenu un phdnomdne mondial, source de d6veloppement dconomique pour

nombreux pays en particulier auteur de la m6diterrande,
L'expansion trds forte de l'activitd touristique traditionnelle a rapidement fait apparaitre un

ensemble d'effets ndgatifs sur l'environnement et la soci6t6.
Le tourisme i un impact direct sur I'environnement, i travers la consommation de

ressources naturelles principalement sur le milieu naturel (destruction d'6cosystdme, pollution
et la perte de la biodiversit6. Ces impacts n6gatifs sont g6n6ralement lids ir l'amdnagement et

les constructions d'infiastructures touristiques telles que les routes, les h6tels, lestaurants,

magasins, terrains de golf, stations balndaires, etc.

Le tourisme n'est pas toujours pergu positivement par les soci6t6s locales, car il peut

aussi devenir une source d'6rosion culturelle, de standardisation'
Les impacts n6gatifs du tourisme sur I'environnement n6cessitent une nouvelle approche et

stratdgie touristique pour reconcilier le d6veloppement touristique avec la pr6servation et la
protection de I'environnement.

Le d6veloppement durable favorise cette approche de r6conciliation entre le

d6veloppement des ddferents secteurs : dconomique, social et environnementale.

I'application des principes de ddveloppement durable dans le domaine du tourisme, A

donner naissance au tourisme durable , Selon la charte EVEIL: < Le tourisme durable d6signe

toute forme de d6veloppement, d'amdnagement ou d'activitd touristique qui respecte et

prdserve ?r long terme les ressources naturelles, culturelles et sociales et contribue de manidre

positive et dquitable au ddveloppement et ir l'dpanouissement des individus qui vivent,
travaillent et s6.iournent dans ces espaces C'est une activit6 de tourisme ou de loisir qui met en

place des pratiques respeclueuses de I'environnement naturel et culturel et qui participe de

manidre 6thique au d6veloppement dconomique local. EIle favorise ainsi la prise de

conscience du touriste vis-i-vis des impacts qu'il peut avoir sur [e territoire et le rend acteur

de sa consommation.>



Chapitre I : Introductif

C'est ainsi que des volont6s se sont 6lev6es depuis quelques ann6es pour proposer un

tourisme diffdrents, un tourisme responsable. Ainsi, est n6 l'6cotourisme. H6ctor Ceballos

Luscurain 1983 donnent une premidre Ia d6finition de l'6cotourisme comme 6tant un : (
voyage calme et non contaminateur des espaces dont l'objectif est d'6tudier et de contempler
les paysages , les animaux et les plantes sauvages , ainsi que les manifestation culturelles (

actuelles et pass6es ) que l'on peut trouver dans ces espaces >2Selon la TIES (The

Intemational Ecotourism Society 1991) :<l'6cotourisme est un voyage responsable dans des

environnements naturels ou les ressources et le bien€tre des populations sont pr6sew6s' Il
favorise la protection des zones naturelles en procurant des avantages dconomiques aux

communautds d'accueil et aux organismes qui veillent a la protection des zones naturelles, et

en faisant prendre conscience aux habitants du pays comme aux touristes de la n6cessitd de
prdserver le capital naturel et culturel >.3

L Alg6rie dispose d'une vari6t6 de potentialitds dont la valorisation peut donner
naissance ir une industrie touristique dtendue et prospdre. Ces potentialit6s rdsident dans la

beautd et la diversit6 des paysages que reprdsentent les sites c6tiers, montagneux et Sahariens

du territoire.
La prise de conscience nationale de l'enjeu du ddveloppement touristique en tant que

secteur de ddveloppement dconomique et social a impos6 la ndcessitd de se doter d'un cadre

stratdgique de r6f6rence et d'une vision d long terme e travers les objectifs contenus dans Le

Sch6ma directeur d'am6nagement touristique. Dont l'objectif d'assurer un cadre de

d6veloppement durable aux triple dquilibre: l'6quit6 sociale, l'efficacitd dconomique et la
soutenabilit6 dcologique ir l'dchelle du pays. (Le SDAT 2025).

Notre pays possdde une grande potentialitds environnementale ,paysagdres et climatiques
qui mdritent d'Otre pr6server et protdger dans notre intervention dans zone d'expansion
touristique a ZAMMOURI EL BAHRI, BOUMERDES qui prdsente une faqades

m6ditenan6enne, des plages d6limit6es par des becs rocheux Plongeant a pic dans la mer

offtant des vues panoramique.
Zout ce potentiel diversifi6 favorise le ddveloppement de prcduits touristiques vari6s:

- Le tourisme balndaire par excellence,
- Le tourisme climatiqua et de montagne < Ecotourisme >
Le tourisme tlermal, de sant6 et de remise en forme,
Le tourisme culturel et cultuel,
-Le tourisme d'affaire et de congrds.

A cet effet on proposant une approche durable pour l'amdnagement de notre projet a

l'aspect bioclimatique.

Comment ins6rer notre projet dans le cadre d'l0cotourisme?

Hvoothises :

Pour rdpondre i notre probldmatique pour l'insertion d'un 6quipement touristique dans la

ZET (zone d'expansion touristique), notre d6marche d'dcotourisme se base sur les points

suivants:

2ccbrlloa hscrrrin, cit6 dsns tsidet 2001, p 132
lhft p3://fr.wikip.dir.org/wikvg/oct o/o89cotourtum.
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-Utilisation de matdriaux locaux et durable tell que le dois et la pierre,

-proposer des habitations confortables d basse consommation dnergdtique par utilisation de

l'6nergie solaire,

-utilisation de la fagade ventil6e qui jeu le r6le d'isolant thermique,

-ddlimitation de la circulation m6canique d I'int6rieur du projet.

Obiectifs :

Notre objectifest de faire un projet durable dans la notion d'6co-tourisme, on utilisant

des matdriaux 6cologiques et des techniques de l'architecture bioclimatique, pour protdger

l'environnement.

I-3-PROBLEMATI UE SPECIFIOUE:

A travers les diff6rents riges de l'humanitd l'homme a toujours essayd de cr6er des

conditions favorables pour son confort et ses activitds, tout en essayant de contr6ler son

environnement... <Le maintien de l'6quilibre thermique entre le corps humain et son

ewironnement est l'une des principales exigences pour la sant6, le bien-6tre et le confort> (B.

GrvoNr)

L'habitation refldte d travers son 6volution les diff6rentes solutions trouvdes par l'homme

pour faire face aux al6as climatiques. Le secteur du bdtiment est le premier consommateur

d'6nergie, Une grande partie de cette consommation provient des systdmes de chauffage et de

climatisation qui assurent une tempdrature intdrieure selon les conditions de confort.

Comment atteindre le confort thermique i I'int6rieur de I'habitat ?

Hvpoth0ses :

L'isolation d'un bdtiment pour but de crder une dif{Erence de temp6rature entre

l'int6rieur et extdrieur,

utilisation de mat6riaux de construction locaux (tels que la brique de terre cuite, la

pierre, ..,),

augmenter l'6paisseur des murs,

utilisation des nouvelles techniques d'isolation exterieure telle'que Ia fagade ventilde.

I-4-METHODOLOG DERECHERCHE

Pour r6pondre aux objectifs fix6s et ir vdrifier la validit6 de nos hypothdses, nous avons

organisd notre travail de recherche sur trois etapes ir savoir :

1. La recherche bibliographique concernant : d6finition et les principes bioclimatique,

l'historique du tourisme et l'habitat, l'analyse de quelle que exemples ;

E



2. Un travail de terrain consistant en une analyse de site, afin de ressortir les

potentialitds bioclimatiques et urbaines qui vont nous orienter dans le travail de

conception architecturale de notre projet.

3. Un travail de moddlisation de notre cas d'6tude suivit d'opdration de simulation

portant sur les performances thermiques dans notre habitation, en utilisant le logiciel

: < Ecotect analysis - version 2011 >. La simulation sera faite avec trois scdnarios:

o ler cas : aves brique monomur en terre cuite, sans isolation extdrieure;

o 2aln. cas : aves brique monomur en terre cuite, avec isolation extdrieure (laine

de verre) ;
o 3a.cas : avec plusieurs couches d'isolation extdrieure (la fagade ventil6e).

Pour avoir les meilleures r6ponses possibles aux questions de notre probl6matique, nous

allons suivre une m6thode se composant de trois parties :

lER partie

Recherche sur
I'dcotourisme et

l'habital
Introduction des paranetres et

technique d'archilecture
bioclimatique, et les systemes

passifs dans la conception .

Viser le cote 6nergetique, en
etudiant les apports en maliere de

confort theroique
et la consommation.

Approche
thdmatique

Approche
conceptuel le

Etat de connaissance

Analyse des
exemples
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I-S-STRUCTURE DU TRAVAIL :

I



2'-' prrtie

3"' partie

Al'echelle de I'habitatA I'echelle du plan de masse

Cas d'dtude

Schemas d'am€nagement

Environnement nafu relle Envircmement constluit ks donndes climatique

La ville de Boumerdds Analyse de site

Le projet

La conception et programmation Faire une simulation pour Cvaluer les performances
thermiques dans le projet par le logiciel : ( ECOTECT

ANALYSIS ,)
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Chapitre II : Etat de connaissances

INTRODUCTION

L'homme a 9616 la plandte sans preter attention d son fragile dquilibre. Il a pollud (l'air, I'eau,

le sol...), surexploitd les ressources (for6ts, matidres premidres, 6nergies fossiles), Le changement

climatique est mondialement reconnu comme I'un des d6fis de d6veloppement les plus importants

auxquels I'humanitd. Il existe des preuves de plus en plus que le changement climatique affecte

directement le d6veloppement social, 6conomique et humain des pays. La lutte contre le changement

climatique est donc devenue l'une des principales priorit6s du ddveloppement mondial. Les effets des

changements climatiques et les catastrophes connexes ont le potentiel d'avoir un impact ddfavorable sur

la majorit6 des pays. Au cours des demidres ann6es, on a une plus grande attention aux changements

climatiques en raison de ses impacts sur la vie des gens. Cela a 6td principalement attribuable A une

augmentation de I'intensitd et la frequence des dvdnements climatiques extrCmes tels que les s6cheresses

et les inondations. Ces 6v6nements extremes ont eu des impacts socio-6conomiques n6gatifs sur presque

tous |es secteurs de la soci6t6 tels que la sant6, I'agriculture, l'6levage, I'environnement, la production

d'hydro{lectricit6, et le tourisme. La gravit6 du probldme, il est imp6ratif pour les d6cideurs de

commencer i int6grer les changements climatiques dans les politiques et stratdgies de d6veloppement.

Comment se fait-il que I'homme arrive i vivre durant des siicles sans en apercevoir des problimes

li6s ir leur environnement ?

('c)
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II-l.APPROCHE

II.1-1- CONCEPTS ET DEMAR

II-l-l-1- Le diveloppement durable :

CHE LIES A LA BIOCLIMA UE:

La notion de "d6veloppement durable" a 6td

officiellement introduite en I 987 dans [e rapport Brundtland,

pour les Nations Unies, appel6 aussi < notre avenir d tous >,

lequel d6finit que, pour 6tre durable, le ddveloppement doit "
Le D6veloppement Durable est un d6veloppement qui
s'efforce de r6pondre aux besoins pr6sents sans

compromettre les capacites des g6n6rations futures i
satisfaire les leurs".l.

Obiectifs du d6veloopement durable : L'objectif du

d6veloppement durable est de d6finir des sch6mas qui

concilient les trois aspects dconomique, social, el

errironnement des activit6s humaines, les < trois piliers > du

d6veloppement durable i prendre en compte, par les

collectivit6s comme par les entreprises sont2:

Figwe II-2 Schipa des ttuis piliers du

dive loppement dura b le.

http://www. intemalionalcolorgrcup. com

. L'efficacit6 6conomique : la collectivit6 recherche le plus grand b6n6fice en comptabilisant les

cofits sociaux et environnementaux ;

. La prudence environnementale, c'e$-e-dire la prdservation des ressources naturelles non

renouvelables et la limitation des impacts des activit6s anthropiques ainsi que I'application du systdme

de prdcaution ;

. L'6quit6 sociale : le d6veloppement doit se forger sur la solidarit6 envers les plus d6favorisds et sur

la contribution d la rdduction des in6galit6s.

il-I-I-2- La dimarche HQE (haute qualiti environnementale)

La d{marche Haute Qualit6 Environnementale ou HQE a d'abord 6t6 un socle th6orique

consensuel avant de devenir une marque d6pos6e. HQE vise I'intdgration dans le bdti des principes du

D6veloppement durable tels que d6finis au Sommet de la Terre enjuin 1992. En France, cette d6marche

s'est progressivement 6tablie, du d6but des anndes 90 it 1997 entre divers acteurs du bitiment, de

I'environnement et des maitres d'ouvrages (PUCA, ADEME, CSTB et Association HQE).

La HQE est une ddmarche qualitd r6cente et encore perfectible (notamment en y int6grant la

biodiversit6), qui intdgre toutes les activit6s li6es i [a conception, [a construction, le fonctionnement et

la d6construction d'un bdtiment (logement, bAtiment public, tertiaire ou industriel).

I Rapport Brundtland, ONU 1987
2 Optimisetion des systlmes 6nerg6tiques [En ligne] http://w{r,v.ose.cma.fi/evenementV200 I /conferences.htm

Durable
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Les sp6cialistes ont donnd d cette notion une d6finition formelle: < la haute qualit6 environnementale

des bitiments correspond aux caract6ristiques du bitiment, de ses 6quipements (en produits et

services) et du reste de la parcelle de l'op6ration de construction ou d'adaptation du bitiment qui
lui conltre I'aptitude ir satisfaire les besoins de maitrise des impacts sur I'environnement ext6rieur
et de la cr6ation d'un environnement int6rieur confortable et sain >.1

Les quatorze " cibles " de la Haute Oualit6 Environnementale : Cette liste comprend actuellement

14 cibles sont organisd suivant deux domaines et quatre familles qui sont :

l-Le domaine N" I vise ir maitriser les impacts sur I'environnement extdrieur et regroupe les cibles

d'6coconstruction et les cibles d'6co-gestion.

2- Le domaine N" 2 vise d produire un environnement intdrieur satisfaisant et regroupe les cibles de

santd et les cibles de confort, i savoir le confort acoustique, le confort olfactif, le confort visuel et le

con fort hygrothermique.

Prlvl169ler
la qu.lat6 de uio

Gestrb,
de I enteti€n el de

le naintenance

Clloix inl6gt6
des pDc6d6s et
des p@duits de

constuction

Qualitd de l'ai

II
Relat!on

biliments awc leur

imn6dial

Coltditions sanitaires
des ospaces

Cornon
hwrolhefiniqtD

Gesro,
de lanegie

Conlon
acousr'g!€

Gestbn
ale l eau

CoolodGestion des
ddchets d actMl6

Conlott

Figurc II-3 Les Etolorze cibles de la Haute Qualitd Ettvircnnementdle des bAti ents

(Source : ks@arion HQE)
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I Associstion HQE : ( Bdtiment et ddmarche l/pE > Valbonne : ADEME RdCdition Avril 2007, p3.



Chapitre lI : Etat de connaissances

II-1-1-3- Les inergies renouvelables :

Les 6nersies nouvelables gle: une ener

renouvelable est une 6nergie produite ir partir d'une

source qui, contrairement aux dnergies fossiles, se

r6g6ndre au moins au mdme rythme que celui auquel

on I'utilise. Le soleil 6tant la source de

r6approvisionnement 6nerg6tique quotidien qui cr66

le vent et la pluie, son 6nergie constamment

renouvel6e peut etre r6coltde et consomm6e sans

polluer I'environnement.

Les 6nergies renouvelables constituent une solution respectueuse de l'environnement. Elles

permettent d'acqu6rir une certaine autonomie dnerg6tique et de rdaliser des 6conomies d moyen et long

terme. En fonction de la situation g6ographique, plusieurs types d'6nergies renouvelables sont

utilisables a:

. La force hydraulique (6nergie hydraulique) ;

. Le vent (6nergie 6olienne) ;

. le soleil : => Pour chauffer de l'eau d destination sanitaire ou pour le chauffage (Energie solaire

thermique)

=> Pour produire de l'6lectricit6 (photovolta'rque) ;

. la chaleur du sous-sol (6nergie g6othermique) ;

. la biomasse : => Les ddchets des industries de transformation du bois, ainsi que certaines cultures

dnerg6tiques (bois-6nergie) ;

=> Les e{fluents d'dlevage et de I'industrie agro-alimentaire (bio m6thanisation) ;

:> Les cultures 6nerg6tiques et les ddchets des industries de transformation du bois

(biocarburants).
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Figare I l4-las ercrgies renouvelables.

http:/furrw.transition-energetique.org/

Sources d'6nergies renouvelatlles :

4 BEGUIN Daniel : << Guide de l'icoconstruction > Agence Rigionale de l'Environnement en Lorraine, ADEME F6vrier

2006.p23



II- 1-2- L'ARCHITECTURE BIOCLIMATTQUE :

II- 1 -2- 1 Apergue hisloriq ue

L'architecture bioclimatique que l'on considdre aujourd'hui

comme une nouveaut6 n'est que le prolongement du savoir-faire de

l'architecture vemaculaire bas6e sur des connaissances intuitives du

milieu et du climat : utilisation des mat6riaux locaux, volont6 de se

prot6ger des contraintes climatiques, recours d des systdmes

ing6nieux pour amdliorer [e confort. La bioclimatique est n6e de la

crise du p6trole en 1970 qui nous a fait prendre conscience de la

n6cessit6 de restreindre notre consommation d'dnergie.
FEure ll-5- Habitat wrnaculaire.

http ://www. larousse. fr/encyclopediddivcts,tabita,
s7164

Figure II-4 Schima d'architeclwe bioclimatique

https://A.wikipedia org/wiki/Architecture_bioclimatique

II-1 -2-2-DiJinition de l' architecture bioclimatique :

Dans l'architecture bioclimatique, il y a deux concepts interd6pendants :

-bio : se focalise sur la vie quotidienne -le bioryhme -{es utilisateurs du bdtiment'

-climatique : le bAtiment doit 6tre congu en harmonie avec son environnement. Ce type de

construction dcologique est congu pour ceux qui souhaitent vivre en osmose avec leur environnement.
5

L'architecture bioclimatique est une discipline de l'architecture, ['art et le savoir-faire de tirer le

meilleur parti des conditions d'un site et de son environnement, pour une architecture naturellement la

plus confortable pour ses utilisateurs.

Dans la conception d'une architecture dite

bioclimatique, les conditions du site et de I'environnement

(le climat et le microclimat, la g6ographie et la

morphologie) ont une place pr6pond6rante dans l'6tude et

la r6alisation du projet d'architecture qui y est prdvu. Une

6tude approfondie du site et de son environnement permet

d'adapter l'architecture (le projet d'architecture) aux

caractdristiques et particularit6s propres au lieu

d'implantation, et permet d'en tirer le b6n6fice des

avantages et se pr6munir des d6savantages et contraintes. 6

5 https://maison-passive.ooreka.fi/comprendre/archit€cture-bioclimatique.
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture bioclimatique r
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II- 1 -2-3-La dimarche bioclimatiq ue

La d6marche bioclimatique vise i concevoir une architecture d cout 6nerg6tique le plus bas

possible, mais qui peut assurer le confort d ses habitants.

Lrarchitectu bioclimatioue s'aoouie sur trois axes :

capter etlou se prot6ger de, selon les besoins, l'6nergie, solaire ou apportde par les activitds

int6rieures au bAtiment

. la diffuser,

. la conserver etlou l'dvacuer en fonction des objectifs de confort recherchds

Trouver un {quitibre entre ces kois exigences, sans n'en ndgliger aucune, c'est suivre une

d6marche bioclimatique coh6rente. En particulier dans les r6gions chaudes (de type m6diterranden par

exemple), capter et conserver en hiver semble contradictoire avec se protdger et dvacuer en 6t6.

R6soudre cette contradiction apparente est la base d'une conception bioclimatique bien comprise.T

Il-1-2-4-Principes de l' architectare bioclimatique passive:

A- 'implanlation el ltofientalion :
L'objectif est de r6cupdrer au maximum les apports solaires

passifs en hiver et de les rdduire en 6t6 pour respecter le

confort d'6t6.

-La bonne rdgle : Ie maximum de fenOtres sera orientd au Sud'

-Au Nord, limiter les ouvertures afin de minimiser les

d6perditions thermiques du bdtiment.

-Mieux vaut dviter les expositions directes est et ouest qui

suivent la courbe du soleil qui occasionne le plus souvent des <

surchauffes )

B- Une forme compacle
L'enveloppe du bitiment doit Otre Ia plus compacte

Possible pour limiter les ddperditions thermiques. La compacitd

d'un bdtiment est mesuree par le rapport entre la surface des

parois ext6rieures et la surface habitable. Plus ce coefficient est

faible, plus le bitiment sera compact. La surface de I'enveloppe

t.i"rtn crris . loi .: Eii.tft .nirir , 75 r

IxpedniGs .ld6.s Dperdnils li-,[s

Figwe Il8 I-a fotne conpacte.
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7 https://fr .wikipedia.org/wiki/Architecture-bioclimatique.
trttp:lf*r-.usdir.^so.fr/info-energie/eco-batimenVconstruction-et-renovatioi/conception-bioclimatique

fig re II-7 L'otientalion d'un habital.
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6tant moins importante, les d6perditions thermiques sont r6duites.

C - La dislribution inlirieure :
Le zonage d'un habitat permet d'adapter des ambiances thermiques appropri6es d l'occupation et

l'utilisation des divers espaces.

-L'orientation des pidces de vie au sud est la plus favorable

-Au nord on amdnagera des espaces non chauffee dits < tampons >>, type garage, cellier, couloirs... ils

assurent une protection thermique et contribuent directement aux 6conomies d'dnergies et au confort

des occupants.
..ts..r !.nron. n.n rhautra.

-t- :&

+

a
s O E

Figure Il-9 rdpa ition des pieces .

D- L'isolation
L'isolation thermique est un compldment primordial au bon

fonctionnement d'un habitat. Le principe de I'isolation est de

poser, avec des mat6riaux ayant un pouvoir conducteur le plus

faible possible, une barridre entre l'ext6rieur et l'int6rieur entre le

chaud et le froid. Figurc II-11 toiturc vdgitalisd.

E- D es mati r ia w adCquats

Les mat6riaux utilis6s sont respirant (non dtanche). Ils assurent la r6gulation de I'humiditd, en captant

la chaleur ou en pr6servant la fraicheur et en 6vitant les sensations de < parois froides > et favorise les

6conomies d'dnergies.

F- Les fenAtes et vilrages
Les fen€tres apportent i la fois chaleur et lumidre et permettent d'accumuler directement et trds

simplement la chaleur en hiver. il est recommand6 de pr6voir des ouwants sur les 4 faces de Ia maison

pour pouvoir bdndficier de ventilation traversant l'6td, et de ne pas ddpasser 257o de la surface habitable

en surface vitr6e. La r6partition des surfaces de fenOtres peut etre envisag6e de la manidre suivante :

50 % au Sud, 20 d l'Est, 20 % i l'Ouest et de l0 7o au Nord'8

Page 13
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II-1-2-5- Principes de l'archileclure bioclimatique active :

A- L'dnergie
L'6nerg ie solaire active est obtenue par la conversion des rayonnements solaire en chaleur ou en

6lectricit6 grdce ir des caPteurs solaire ou des modules photovoltaiques'

Y Panneaux solaire the que :

R6cupdre l'6nergie solaire pour chauffer l'eau'

Fonctionnement : Le systdme de panneau solaire thermique

consiste d chauffer de I'eau d partir de l'dnergie solaire. Les

panneaux solaires thermiques contiennent des capteurs

thermiques qui transforment l'dnergie du soleil en chaleur. Cette

eau chaude sera ensuite utilis6e de trois fagons possibles :

. en tant qu'eau chaude sanitaire;

. dans un systdme de chauffage central ir eau chaude ;

dans un systdme com

et chauffage central.e

bin6 associant eau chaude sanitaire

Figure I I-I 2- Parrneaaa solairc thermiqua
httpr//wwlr. valchauf Tage. fi /solaire-thermique_

traitement-eau_s€ine-et_mamd

I

r. E xBr dt r$lrqr6 !. oduar , !.8 13 a ft!r-.^ d.ctqr

Figoe II-B- Panneoux solaire photowlralque.
http://www.sigma-te! frltextes/texte-site isole html

ffia

Figurc II-1* Pompe i chaleur-.

httpy'/wlvw. blog-habitatdurable.com

Y Panneaux solaire Dholovolta ,que:

Rdcupdre l'6nergie solaire pour la transformer en

6lectricit6

Fonctionnement: Ces panneaux sont compos6s se

cellules qui captent la lumidre du soleil'

Sous l'effet de cette lumidre, le silicium, un mat6riau

conducteur contenu dans chaque cellule du panneau,

libdre des dlectrons pour creer un courant 6lectrique

continu. Un onduleur transforme le courant continu ainsi obtenu en

courant alternatif.

e https;//panneau-solaire.ooreka.frlcomprendrey'panneau-solaire-thermique

@

) Pomoe i chaleur :

It s'agit d'un dispositif thermodynamique qui pr6ldve la chaleur

pr6sente dans un milieu naturel (l'air, l'eau, [a tene) pour la transf6rer

vers un autre (par exemple dans un logement pour le chauffer).

Le systdme de pompe d chaleur fonctionne en fait comme un

r6frig6rateur (mais d I'inverse, la chaleur est transf6rde de l'int6rieur du

,



Chapitre II : Etat de connaissances

rdfrig6rateur vers l,ext6rieur). En geothermie, le terme de pompe d chaleur (PAC) est surtout utilisd

pour d6signer des systdmes de chauffage domestique'

Une pompe d chaleur g6othermique peut fonctionner uniquement dans un sens pour produire du

froid (climatiseur froid seul) ou du chaud (pompe d chaleur solaire

d chaleur r6versible qui produit du frais en 6td et de la chaleur en

hiver).

B- La ventilation :
La ventilation mdcanique contr6l6e (VMC), on distingue deux

types de ventilation :

Y Ventilation simole flux :

L'air neuf p6ndtre dans le logement par des entr6es d'air

auto r6glables situees g6n6ralement au-dessus des fendtres des

pidces principales (chambres, sejour). L'air vici6 est extrait dans

la cuisine, la salle de bains et les WC par des bouches reli6es au

groupe de ventilation avec des conduits souples. La mise en

)oubien dans les deux sens (rom

Figurc I I-l 5-y entilation simple llur.

hft p://www.blog-habitatdurable.com

ceuvre de conduits rigides favorise l'dcoulement de I'air et diminue

es pertes de charge.

Y Ventilation double flux :

Le systdme permet d'inspirer de I'air propre et d'extraire l'air
vici6 par des dispositifs m6caniques et cr6ant ainsi un circuit

limitant l'entr6e de poussidres volatiles extdrieures' Elle pr6sente un

avantage consid6rable puisqu'elle possdde un 6changeur thermique.

L'air entrant est ainsi pr6chauff6 via l'6changeur thermique par

I'air extrait. La consommation d'dnergies sur [e poste chauffage

peut Ctre r6duite consid6rablement. Les grilles d'extraction se

situent dans les pidces techniques et les grilles d'insufflation sont

plac6es dans les pidces principales. Adaptd aux r6novations

importantes, ce systdme pr6sente I'avantage d'associer un

dispositif d' un puits canadien.

Y Puits canadien :
S'il existe de nombreuses solutions 6cologiques pour produire

de la chaleur, les solutions altematives d [a climatisation sont

peu nombreuses. Le puits canadien est I'une d'elle, la plus

facilement transposable sur l'habitat individuel. Il s'agit d'un

systdme dit g6othermique qui utilise l'6nergie pr6sente dans le

Sourcr: L'ARCHITECTURE ECOLOGIQUF- tiE Ddveloppement durable. PDF

http://www.fichier-pdf.fr/2012/10/24larchitecture-ecologique/architecture'ecologique.pdf

cu tstn esalon

chambrechambre

Figure II-1eY entilslion double llux'

http://www.construction.

86.li/ventiilationvmcvienrcS6 std-I909-li.html

Page I 5
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chambrechambre

cu tstnesalon

Figure ll-17- puit canadien.
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sol d proximit6 de sa surface pour chauffer ou refroidir l'air neuf de ventilation

.'appuyunt sur le constat suivant : la temp6rature de I'air ext6rieur peut varier tout

uto.. qr" la tempdrature du sol d quelques mdtres de profondeur reste plus stable'

des bdtiments en

au long de l'ann6e

entre 5 et l5oC en

moyenne suivant les saisons.

Le orincipe du ouits canadien : est de faire circuler I'air neufde ventilation dans un conduit enten6

grAce d un ventilateur, avant de I'insuffler dans le bdtiment'

EN HIVER:

L'air se r6chauffe au cours de son parcours souterrain, les besoins de chauffage li6s au renouvellement

d,air des locaux sont alors rdduits et le maintien hors gel du bdtiment peut Ctre assur6.

EN ETE :

L,air extdrieur profite de la fraicheur du sol pour se refroidir et arriver dans le bdtiment durant la

journde d une tempdrature mod6r6e.

C-Ricupiralion des eaux pluviales :

Mettre en place des systdmes permettant de rdcup6rer et de

stocker I'eau de pluie qui une source simple et gratuite pour

alimenter les WC, les machines i laver les systdmes d'arrosage,

etc.

Figurc -18- Ricuptration des eatlt

Svnthise :

L,architecture bioclimatique permet de retrouver les principes des constructions d'antan et

de les adapter aux progrds effectu6s en la matidre. L'efficacit6 de tous ces concepts (passifs, actifs)

permet de proposer des b6timents exemplaires en termes d'architecture, de confort, d'efficacit6

6nerg6tique et environnementale, et la est l'enjeu de l'architecture bioclimatique

Source: - Liwe << La msisotr i z610 6trergie > 6dition : Eyrolles

- Trait6 d'architecture ct d,urbatrisme bioclimatique : concevoir, ddifier et am€nager. Andrd de H€rde et

AlainLiebard. Editions Le Monitew. 2005.
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II.1-3-OPTIMISATION DES PERFORMANCES DE L'HABITAT PAR L'ISOLATION

THERMIQUE :

II-l-3-l-Le confort : I 2

<Tout concepteur a besoin de connaitre le climat du lieu oir il doit construire. c'est i dire le rdgime de

la temp6rature et de l,humidit6 de l'air, le r6gime et la nature des pr6cipitations, l'ensoleillement, le

r6gime et la nature des vents durant le cycle annuel

complet>.13

Pour optimiser confort thermique dans le bAtiment, on

doit trouver des solutions d tous les paramdtres cit6s dans la

partie pr6c6dente, et essayer d'arriver aux norrnes

hygrothermiques en dvitant les contraintes externes

climatiques, il faut donc assurer le confort pendant la p6riode

hivemale ainsi que la pdriode estivale en profitant des

ressources naturelles de la r6gion.

A- Le confort d'iti :

*Protiger du soleil :

Prot6ger les ouvertures de la clinique du rayonnement solaire

direct pour limiter les gains en chaleur avec des dcrans

ext6rieurs qui le mettent d l'ombre. En utilisant des 6l6ments

permanents tels que : Les brises soleil, Avant toit...etc. Ou bien

un 6cran vdgdtal saisonnier pour ne pas perdre ces gains lors de

la pdriode d'hiver.

*Refroidir les locaux :
Le refroidissement dans l'habitat peut 6tre atteint par :

- L'inertie thermique afrn de stocker la fraicheur de la nuit et la

restituer pendant la journ6e.

- la ventilation (surtout noctume) afin de ddstocker la

chaleur emmagasinde dans la journ6e.

- L'isolation thermique qui pour but d'empOcher la

chaleur de la journ6e de s'infiltrer i l'intdrieur.

Trait6 d'architecture et d'urbanisme climatique ), 2005,
t3 Fernandez et Lavigne,2009, p. 101

3rrrraoa. du ftold
€Ytrer

n.ftoldl.

Ftgure II-19- Les principes du confort d'6t6.

Trait6 d'architecture et d'urbanisme climatique >,

2005, Page.32b

c_

41-

6

L

d,)
jia,

i,l I I

Figure II-20- V6g6tation saisonnitre pour
prot6ger les ouvertures.

t-+-$s-
.*.r, lf

.6{t

Figure II-21- CrCation de courants d'oit pour reftoidit

les espaces et renoaveler I'air intdrieur.

A. Chatelet, P. Lavignq P. Fernandez, ( Architecture climatique -

une contribution au developpement durable, Tome 2 - Concepts et

dispositifs >, Edition : Edisud, Awil 1998
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Chapitre I : 6tat de connaissance

Au confort d'6t6 r6pond la stratdgie < du froid > ; se prot6ger

du rayonnement solaire et des apports de chaleur, minimiser

les apports internes, dissiper la chaleur en excds et refroidir

naturellement.

?J
Xltrlmbr?

Dii3lp.r



Chapitre I : 6tat de connaissance

B- Le confort d'hiver :

Afin d'assurer le confort d'hiver froid de la rdgion, il faut

suivre la strat6gie < du chaud > suivante :

*Capter la chaleur :
L'opdration de captage consiste i transformer en chaleur

l'6nergie solaire recueillit et pour en profiter pendant la

joum6e (p6riode d'activit6 et de travail). Le rayonnement

3rrdaa ar d-rrl

Fiprc II-22- Les p.incipes du corrlon
d'hiver.
(Sourc€ : A. Lidbard et A. De Herde ( Trait€
d'architecture et d'urbanisme climatique )). 2005,

solaire regu par e bdtiment ddpend du :

- Du climat et de ses variations joumalidres et

saisonnidres

- De l'orientation des fagades

- de la nature de ses surfaces

- Des mat6riaux

- De la topographie du lieu, de I'ombrage...etc.

Le rayonnement solaire n'est pratiquement utilisable

qu'au droit des surlaces vitr&s, of il est transmis i
I'ambiance inteme de l'espace et repr6sente un gain

de chaleur direct.

*Conserver la choleur :
Le climat froid de la r6gion force i conserver toute chaleur,

nous pouvons y parvenir avec une bonne isolation thermique

des parois pour r6duire les d6perditions.

*Distribuer la chaleur :

Ceue distribution peut s'effectuer :

- Lorsque la chaleur accumul6e dans un matdriau

Figue II-23- Coplage

solairc en pdiode hivernala
(Source : C.O.

Climent < Architecture de soleil
)r, ition Cartonni, 1974.)

Figurc tt-2+ tsolotion thennhue ofin de aonserver lo

choleur en hivet. (source :

http : //www.isowe bfi ote ri oux. com/m edio//sh emo ove c'

sons.gif)

r

durant la p6riode d'ensoleillement est restitude i I'air ambiant par rayonnement et

convection;

- Ainsi qu'avec la thermo circulation de I'air (migration naturelle des masses d'air chaud vers

le haut) ;
- Par un circuit de ventilation forc6e.

La chaleur doit dgalement 6tre r6gul6e en fonction des differentes pidces et de leur utilisation.

I

\

tAlts lsotailT av[( lsotalll

I

*
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Chapitre I : 6tat de connaissance

I I- 1 -3 - 2 - L' iso I otion I h ermiq ue :

L'isolation thermique consiste i cr6er une rupture entre l'ambiance int6rieure du b6timent et les

conditions climatiques ext6rieures (temp6rature, humidit6.. .etc.), pour avoir un niveau de confort

satisfaisant ind6pendamment i l'environnement extdrieur. < L'isolation thermique est un moyen

fficace pour diminuer lafacture de chauffage el accroitre le confort de la maison >14.

Il ne s'agit pas seulement de poser des plaques d'isolant, il faut penser son projet pour qu'il soit

efficace. En outre, il faut prendre en compte la r6glementation et les normes.

A-Pourquoi isoler ?

L'isolation thermique permet d'accroitre confort au sein du

batiment. Les parois non isol6es, comme les murs et les fen6tres,

sont froides par contact avec I'air ext6rieur et provoquent des

sensations d'inconfort (de fagon similaire, les parois non isol6es

sont chaudes pendant la saison estivale). Une bonne isolation

supprime cet ( effet paroi froide > en hiver. En 6t6, I'isolation fait

barridre d la chaleur et au rayonnement solaire ext6rieur. Enfin,

l'isolation thermique aide souvent i am6liorer l'isolation

acoustique.
.i. Avantages economiques :

L'isolation thermique permet ir la fois de rdduire les

consommations d'6nergie de

chauffage et de climatisation.
1.. Avantages environnementaux :

L'isolation est 6galement b6ndfique pour l'environnement car, en

r6duisant les consommations, elle permet de prdserver les ressources 6nerg6tiques et de limiter les

6missions de gaz i effet de serre.

B- Le lransfert thermique :
Le transfert thermique (ou de chaleur) est un transfert d'6nergie, l'exemple le plus courant est

lorsque deux corps possddant des temp6ratures diffdrentes sont en contact, le corps le plus chaud va

c6der de l'dnergie sous forme de chaleur au corps le plus froid.

Les modes de transferts existants sont :

La conduction : < Transmission de tempdrature selon la loi de Foumier, entre deux r6gions d'un

meme milieu ou entre deux milieux en contact, sans ddplacement de matidre. c'est l'agitation

thermique qui se transmet de proche en proche > 15

ta < L'isolation therrnique, Amiliorez le conlort de yotre maison >, L'Agence de I'Erwironnement el de la Matlrise de

I'tnergie (ADEME), Mars 2008. Pase 31.
t5 P. De Haut < Chaufage, isolation et ventilation icologiques ,,, Edition EYROLLES, 2007. Page 2l-22.

Figure II-25- L'isolstion thermiquc sfin de

conserver la chaleur en hiver et la fraicheur
en 6t6. /Source :

httpr//www. isowebmateriaux. com/med fu ,//sema_

avec-sans gi0

@

I' *

I
slJts lloull lvl( Itouxr

s rs tsotailr lvt( lSotaII



Chapitre t : 6tat de connaissance

La vection : < La chaleur est transport6e, ou conduite, Par un fluide

de type liquide ou gtveux. Le chauffage par radiateur ou par

de ce principe. La couche d'air en contact avec la source de

le sol reldve

chaleur. du

lo lIst

tsi r*

zo i ritt

F.grc II-2G Repartitions des

pcrtca d'6ncrgie.
(Sourc. : ( L'isolation th€rmique,
Am6liorcz le confo( de votre maison ),
L'Agence de I'Environnement €t de la
Maitris€ de I'En€rgi€ (ADEME)" MaIs

2008.)

fait de la dilatation thermique, devient plus l6gdre (relativement) et

engendre une circulation d'air dans la maison ll existe des systdmes de

convection naturelle ou forc6e >1.

Le rayonnement : < La chaleur est irradi6e par un transfert d'6nergie

sous forme d'ondes ou de particules, qui peut se produire de faqon

6lectromagn6tique (infrarouge) ou par d6sintdgration (radioactivitd) )r.

Les d6perditions thermiques sont localisdes au niveau du toit, des

fenetres, des murs, du sol et sont 6galement dues au renouvellement

d'air et aux ponts thermiques. Mais les plus importantes sont localis6es

au niveau de la toiture et des murs, ces endroits sont d isoler en priorit6.

C- Les Isolants lhenniques :
La performance des isolants thermiques est indiqude par la conductivitd exprimde en )," (lambda), plus

le lambda est petit, plus le mat6riau est isolant.

l. Le choix des isolants: Le choix des isolants devra se faire en fonction des critdres suivants :

La e technioue : l'isolation thermique (1.), l'isolation acoustique, la

perm6abilit6 i l'eau (p), l'inertie (temps de d6phasage),... ;

Le nvrronnem l'6nergie grise (6nergie n6cessaire d la production ;

extraction ou r6colte, fabrication, transport), la possibilit6 de d6mantdlement et de recyclage ;

Le co0t finan : en termes d'achat et de mise en cuvre (temps de chantier, possibilit6

d'auto-construction, type de finition...) ;

Les difficult6s de mise en cuvre : les risques de perte de performance lors de

l'intervention des diff6rentes entreprises, la dur6e du chantier.. -

2. Types d'isolants :

Les isolants synth6tioues : Tels que : les polystyrdnes, les pollur6thanes, les polyesters...etc.

Les isolants min6raux : Tels que : les laines min6rales, le verre cellulaire, Ia perlite et la vermiculite,

les billes d'argile expansde...etc.

Les isolants d'orisine p6tale : Tels que : le bois feutr6, la ouate de cellulose, le lidge expans6, le

chanvre, le lin, les bottes de pailles, [a laine de coton, les roseaux...etc.

Les isolants d'orieine animale : Tels que : la laine de mouton, la plume de canard...etc.

Page 20

Les isolan ts mixtes issus du recvclage : Tels que : la fibre textile recycl6e ( Mdtisse )).

f',
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II-2-APPROCHE THEMATIOUE:

II-2-1- Habitat

II-2-1-1- Evolution historique de l'habitat d travers le monde :

I -Avanl la rdvolution induslrielle :

Avec la disponibilit6 des mdmes mat6riaux et techniques, I'dvolution de I'habitat 6tait trds lente et

progressive en fonction des besoins de la communaut6.

2- Avec la industrielle:

Le secteur d'habitat et d'urbanisme a subi de grandes transformations qui se r6sument en:

La r6volution industrielle: impose de nouveaux critdres de construction avec :

- L'introduction des nouveaux mat6riaux

- La mdcanisation de la production.

- Un d6veloppement dans le monde avec l'apparition de pays industrialis6s.

La colonisation: ont contribu6 aux bouleversements des paysages urbains et des typologies

d'habitations car les colons avaient tendances i imposer leurs propres sch6mas aux ddpend des

traditions, des cultures des pays colonis6s.

Les guerres: elles ont une grande part dans [a d6gradation et parfois m6me la destruction totale des

parcs historiques locaux.

3-Aoris le I9e siicle:

Jusqu'au ddbut des anndes 1900, beaucoup d'exp6riences ont 6t6 faites dans le domaine de la

construction. Avec les d6gdts caus6s par la 2dme guerre mondiale, il fallait reconstruire la ville, c'est

alors qu'une question se posa : fallait-il reconstruire les villes de la m6mes manidre ou, compte tenu de

l' ampleur des ddg6ts, penser ir des constructions en masse et i I'industrialisation du logement?

4-Auiourd'hui: La production de l'habitat entraine une vision plus large ; celle du d6veloppement

durable qui consiste d la pr6servation de I'environnement naturel et les ressources 6nerg6tiques, des

recherches scientifiques sont men6es dans le domaine des 6nergies du futur et ont contribud d

l'6mergence de nouvelles typologies d'habitat (habitat 6cologique, bioclimatique, solaire,.. ').

Chapitre I : 6tat de connaissance

Page 2 I



Chapitre I : 6tat de connaissance

II-2-I-2- les diJinitions ginirales

A- Habitat :
C'est un espace r6sidentiel et lieu d'activit6s privdes de repos, de recreation, de travail et de vie

familiale avec leur prolongement d'activitds publiques ou communautaires, d'6changes sociaux et

d'utilisation d'dquipements et de Consommation de biens et de services. Cette d6finition de l'habitat

est la plus op6rationnelle, elle montre que l'habitat n'est pas uniquement limitd ir la fonction loger ou

abriter mais s'6tend pour englober toutes les activit6s destindes ir assurer et d satisfaire les relations de

l'6tre humain d son environnement.l6

B- L'icohabitat :17

Est un habitat bioclimatique bas 6nergie utilisant exclusivement des mat6riaux 6cologiques choisis

selon le climat r6gional pour un habitat sain et naturel. Le surcofit induit par cette d6marche est

compens6 par les 6conomies d'6nergie, la valorisation de la construction et la plus-value d la revente.

Depuis plusieurs ann6es, un nouveau terme a vu lejour par rapport A ce$e id6e d'6cohabitat : la

maison 6co-bioclimatique. Cet adjectifest form6 de bioclimatique, qui veut dire construire en fonction

de I'environnement (par exemple utiliser le soleil) et de 6co qui amdne le caractdre 6cologique de la

maison.

C- L'habitat traditionnel (le cas en Algirie) :
Notre approche sera bas6e sur l'adaptation de la maison en Alg6rie aux paramdtres

climatiques et son environnement naturel et sociaux culturel. Nous 6tudions trois exemples suivant les

zones climatiques en Alg6rie : u

Zone du centre.

roar
grattr #d

ur *nZone du su

Page 22

E-Zone du nord littoral,

16 < Introduction i I'urbanisme opdrationnel>: A. ZUCIIELLI
1 7 https://fr .wikipedi a.or g/ wiki/ o/oC39o89co-habitat
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La tnctison kabyle

r. ndiculctiretnent A la courbe de niveau

ues e/, terre cuite, la Chaux, les
s en bols (thuya)

Pierre, I'argile, lct tuile, roseaux, bois La pierre, le bois, mortier, pisds
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SYnthise :

L'habitat est un ph6nomdne trds complexe dans lequel sont int6gl6s et converge plusieurs

champsdisciplinaires.ondoitd6velopperleconceptd,architecturebioclimatiquequiintdgreles
donn6es climatiques et physique du site et r6duire [a consommation d'6nergie dont le concept est bas6

sur l,utilisation des ressources qui sont pr6sentes dans la nature : le soleil, le vent, la v6g6tation et la

temp6ratureambiantepourunbonconfortthermique,etpuisquenotrebutestl,int6grationdu
bdtiment dans son environnement et qui est le premier principe de l'architecture bioclimatique ' alors

nous proposons la conception d'un groupement d'habitation en se basant sur le concept d'architecture

Uiociimatique i la valorisation des Jnergies renouvelable pour r6duire aux maximum l'utilisation des

6nergies fossiles, la r6cup6ration des eaux pluviales, I'exploitation de la ventilation naturelle,

l,utilisation des mat6riaux qui ont un faible impact sur l'environnement ). Tous ces 6l6ments nous

dirigent vers la conception d'un < ECO HABITATION )'

Chapitre I : r6tat de connaissance

II-2.2- L'ECO TOURISME :

Au milieu du 20dme sidcle en Europe le tourisme c6tier s'est transform6 en tourisme de masse et est

devenu accessible pour presque chacun'

Aujourd'hui, 63oZ des vacanciers europdens pr6Grent la c6te' Le secteur

c6tier du tourisme en Europe devient de plus en plus concurrentiel' avec

des touristes qui attendent toujours plus de qualit6 ?r moindre prix' Les

touristes d'aujourd'hui d la diff6rence d'il y a deux ddcennies, exigent

une grande vari6t6 d'activitds et de

loisirs comprenant des sPorts, la

cuisine, la culture et des attractions

naturelles.

lr.,r
cyclodes, Gdce. Photo: lntenet

II-2-2- I- les ddfinitions ginirales:

A- tourisme
Le tourisme est [e fait de voyager dans, ou de parcourir pour son plaisir, un lieu autre que celui

oi.r I'on vit habituellement, ce qui peut impliquer la consommation d'une nuit6e auprds d'un h6telier et

6ventuellement la r6servation de diff6rents titres de transport. Initialement uniquement rattach6 aux

Ioisirs et i la sant6, le tourisme englobe d6sormais dgalement l'ensemble des activit6s 6conomiques

Lo Grcnde MoX. France. Photo: Hen ComE
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Chapitre I : 6tat de connaissance

auxquelles la personne fait appel lors d'un d6placement inhabituel (transports, h6tels, restaurants, bars,

etc.).

B- tourisme durable :
Historioue et princioes :

Le terme de < tourisme durable > est une notion relativement r6cente apparue au d6but des

ann6es 1990. Les r6flexions autour cette forme de tourisme sont en fait n6es ir partir du sommet de Rio

en 1992 sur le d6veloppement durable. Le tourisme durable est I'un des champs d'application du

d6veloppement durable au sein de l'Agenda 21 qui comprend, entre autres, le respect de l'6quilibre

entre les besoins touristiques et les aspirations locales ou les actions pr6ventives ir favoriser afin de

pr6server l'environnement et le (Qroduit touristique>.

L'objectifdu ddveloppement touristique durable est donc de < rendre compatible l'am6lioration

des conditions environnementales et sociales qui r6sultent du d6veloppement touristique avec le

maintien de capacit6s de ddveloppement pour les gdn6rations futures>.

En 2004, les principes du tourisme durable ont 6t6 reddfinis et actualisds par le Comit6 de

d6veloppement durable du tourisme de l'organisation Mondiale du Tourisme (oMT) : < Les principes

directeurs du ddveloppement durable et les pratiques de gestion durable du tourisme sont applicables i
toutes les formes de tourisme dans tous les types de destination, y compris au tourisme de masse et

aux divers cr6neaux touristiques. Les principes de durabilit6 concernent les aspects

environnementaux, {conomiques et socioculturels du d6veloppement du tourisme. Pour garantir sur le

long terme la durabilitd de ce demier, il faut parvenir au bon 6quilibre entre ces trois aspects ).

Par cons6quent, le tourisme durable doit :

l. exploiter de fagon optimum les ressources de I'environnement, qui constituent un 6l6ment cl6 de la

mise en valeur touristique, en pr6servant les processus 6cologiques essentiels et en aidant d

sauvegarder les ressources naturelles et la biodiversit6 ;

2. respecter l'authenticitd socioculturelle des communaut6s d'accueil, conserver Ieurs atouts culturels

b6ti et vivant et leurs valeurs traditionnelles et contribuer e l'entente et d la toldrance interculturelles ;

3. assurer une activit{ 6conomique viable sur le long terme offrant i toutes les parties prenantes des

avantages sociodconomiques 6quitablement r6partis, notamment des emplois stables, des possibilit6s

de b6n6fices et des services sociaux pour les communautds d'accueil, et contribuant ainsi d la

r6duction de la pauvret6.

Ddfinition :

Il existe plusieurs d6finitions du tourisme durable, qui sont finalement toutes assez

concordantes.

On peut par exemple citer celle de I'OMT, qui le ddfinit ainsi :

< On entend, par "ddveloppement touristique durable", toute forme de d6veloppement, am6nagement

ou activit6 touristique qui respecte ou pr6serve i long terme les ressources naturelles, culturelles et

sociales et contribue de manidre positive et 6quitable au d6veloppement 6conomique et d

l'6panouissement des individus qui vivent, travaillent, ou s6joument sur ces espaces. )
Il existe de trds nombreuses formes de tourisme qui peuvent etre qualifides de ( durables ) et que
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Orisine. ddfinilions d :t8

L'6cotourisme s'est d6veloppd dans la foulde du mouvement environnemental qui a pris

forme au d6but des ann6es 1970. L'intdr6t grandissant du public pour I'environnement et les voyages

orientds vers le plein air, coupld avec la croissante insatisfaction envers [e tourisme de masse, a

montrd i l'industrie du tourisme qu'il y avait une place pour l'6cotourisme (Orams, 1995; Weaver,

1998, Honey, 1999). La compr6hension et I'acceptation des principes de conservation et de durabilitd

par une portion grandissante de la population ont aussi particip6 d l'6volution ph6nom6nale du

terme icolourisme (Orams, 1995).

Il n'y a pas de consensus sur I'origine du terme ecotourisme (Fennell, 1999). Selon certains

auteurs, il serait apparu pour la premidre fois en langue anglaise dans un article de Romeril (1985)

(Blamey, 2001). Cependant, I'dcologiste mexicain Ceballos- Lascurain a utilis6 le mot espagnol

ecoturismo encore plus t6t.

les participants au premier Sommet mondial de l'6cotourisme, qui s'est tenu i Qudbec en

2002, ont reconnu que l'6cotourisme englobe les principes du tourisme durable en ce qui conceme les

impacts de cette activitd sur l'6conomie, la soci6td et l'environnement et qu'en outre, il comprend les

principes particuliers suivants qui le distinguent de la notion plus large de tourisme durable

(Organisation mondiale du tourisme (OMT) et Programme des Nations Unies pour l'environnement

(PNUE),2002) :

. l'dcotourisme contribue activement i la protection du patrimoine naturel et culturel;

. l'icotourisme inclut les communaut6s locales et indigdnes dans sa planification, son

d6veloppement et son exploitation et contribue d leur bien-6tre;

. l'dcotourisme propose aux visiteurs une interpr6tation du patrimoine naturel et culturel;

. l'icotourisme se prete mieux it la pratique du voyage individuel ainsi qu'aux voyages organis6s

pour de petits groupes.

Evolution de la nolion d'dcolouf$me :

Les premidres ddfinitions de I'dcotourisme mettaient I'accent sur une proximit6 recherch6e avec

la nature par les touristes. Depuis, des ddfinitions plus r6centes ont plutdt cherch6 ir mettre en

lumidre une vari6t6 de principes associ6s au concept de ddveloppement durable.

Toutefois, il comprend des principes particuliers qui le distinguent de la notion plus large de

tourisme durable :

Pase 26
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I'on peut regrouper sur le terme g6n6ral de tourisme durable : le tourisme vert, le tourisme de

nature, l'6cotourisme, le tourisme solidaire, le tourisme 6quitable, etc.

C- l'icotourisme
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- il contribue activement d la protection du patrimoine naturel et culturel ;

- il inclut les communaut6s locales et indigdnes dans sa planification, son ddveloppement et

son exploitation et contribue d leur bien-€tre ;

- il propose aux visiteurs une interpr6tation du patrimoine naturel et culturel ;

- il se pr€te mieux i la pratique du voyage individuel etlou aux voyages organis6s pour de petits

groupes.

Essai de difinition

Forme de tourisme qui consiste d visiter des zones naturellesCeballos-Lascu rain (1987),

cit6 dans Boo (1990)

Ziffer (1989)

Socidtd Internationale
d'Ecoburisme (1991) QIES)

Union mondiale pour la
nature - UICN (1996)

Honey (1

relativement intactes ou peu perturb6es, dans le but d'dtudier et

d'admirer le paysage et les plantes et animaux sauvages qu'il
abrite, de m6me que toute manifestation culturelle (pass6e et

pr6sente), observable dans ces zones.

orme de tourisme qui s'inspire avant tout de l'histoire naturelle

d'une r6gion, notamment de ses cultures autochtones, qui

ndcessite aussi une gestion active de la part du pays ou de la

rdgion d'accueil, qui prend l'engagement d'dtablir et de maintenir

les sites de concert avec les r6sidents, d'assurer une

commercialisation appropri6e, d'assurer l'application de la

r6glementation et d'affecter les recettes de l'entreprise au

financement de la gestion des terres et au d6veloppement

communautaire.

orme de voyage responsable, dans les espaces naturels, qui

contribue d la protection de l'environnement et au bien-Otre des

populations locales.

Voyage responsable sur le plan environnemental et visite de

milieux naturels relativement peu perturb6s dans le but
d'apprdcier la nature - ainsi que toute manifestation culturelle
pass6e ou prdsente observable de ces milieux *, encourageant la

conservation, ayant un impact n6gatif trds limitd et s'appuyant sur

une participation active des populations locales dans le but de

g6n6rer des avantages.

Voyages d destination de zones naturelles fragiles et intactes -
habituellement des aires protdgdes - visant un effet ndgatif trds

limit6, s'adressant la plupart du temps d des petits groupes,

favorisant l'dducation des visiteurs, g6n6rant des fonds pour la

conservation, supportant directement le ddveloppement

dconomique des milieux d'accueil et la prise en charge du

d6veloppement par les communaut6s locales et favorisant le

respect des diff6rentes cultures et des droits humains.

l

Quelques d6Iinitions de l'6cotourisme r5guliirement cit6es dans la litt6rature.

Source : modifie de Couture (2002).
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II-2-2-2- Ecotourisme et Tourisme Durable

Touriamc
Durabla

Ce schema est proposc par la MITRA (Mission d'fNgeni€rie Touristlque) de Ia region Ri6n€ alpes

awu,w.rhonealpes-tourisme.com) afin de qualifier l'offie dc l'dcotourisme et ses relations av€c le tourisme

durable.

APPN =Activitds Physiques de Pleine Nature

@

L'6cotourisme est une forme de tourisme durable dont la spdcificit6 est qu'il se pratique dans un

espace prot6g6, avec un objectifde sensibilisation des visiteurs. (ll peut y avoir du tourisme nature qui

ne soit pas 6cotourisme. Mais il ne peut pas y avoir de l'6cotourisme qui ne soit pas durable>. le

L'acorou.irm. f..s rux .uar.r lo.n.. d. rourS nt. :

I

le Ecotourisme : erpedences ,rangaises, Guide du savoir-faire, AFIT, mai 2002



IIIRI,\II,TIi:

France qui se trouve au nord-ouest de
rl.

litation dcologique et touristique d,un
l Laval au niveau de I'ancien village
,OUVERNE, en Mayenne FRANCE.

prononce << Ecologia >. Il peut s'6crire

E('.oT',O U R I S tVt ti E(,0 t.0G I A

3-Les piliers fondomentaruc du projet :

Les pierres fondatrices du projet Echologia sont l,Eau,
le Patrimoine et I'Ecologie, avec I'Homme au centre d'un tout.

-Gestion dcs tl6chcts tri sdlectif et recyclage, inlbrmation nr
consommateurs, limitation des emballages, phyto Cpuration.
compostage,...-Pr6se.ation de la faune et de la flore : mist
d'abris sp6cifiques, prdservation des milieux sensibles, restaut
milieux ddgradds, crdation de nouveaux milieux favorables a I

biodiversit6.

C- Echoloeia et Le natrimoine :

-Pr6servation d'un site menac6:
Ancien site chaufournier, activitd trds importante pour la rdgio
l9dme sidcle

Aujourd'hui, restent les anciens fours d chaux et les bAtiments
abritaient les familles des ouvriers
Tout ce patrimoine allait disparaitre
-conserver I'aspect d'origine du site : limiter les transformal
extdrieures pour ne pas ddnaturer les bAtiments. n

-R6nover de manilre 6cologique : choix des matdriaux et con
dans le but d'optimiser le rendement 6cologique autant que pot

D-Ec etL ,EAU:

-Rationalisation de I'utilisation de l,eau : En utilisant tous ter
permettant I'dconomie d,eau : toilettes sdches,
robinets dconomiseurs, information. . .

-R6cup6ration des eaux de pluie : pour
utilisation dans les jardins

-Phyto-6puration : dpufation des eaux grises du
hameau par utilisation de filtres plantds de
v6g6taux

-Mise en circulation de |teau : crdation de nouvelles zones hut
inonddes favorables i la biodiversitd.

Le concept fondamental est bien la mise
en avant de la ndcessit6 de prendre en
compte l'Homme comme dco-citoyen et
responsable du devenir de la
plandte, l'Homme au creur de la Nature.

il

A-L'homme au caur du proiet:
-Lieu de rencontres et d,6changes :

Rencontre entre les hommes
Rencontre entre la ville et la campagne
Rencontre avec des passionnds de tout horizon (ardinage, apiculfure,
histoire...)
Echanges culturels et sportifs
-L'Homme au ctuur de la Nature : montrer comment il est possible de
construire, vivre, habiter et produire dans un environnement naturel sain
et prdserv6

-Un projet cr6ateur d,opportunit6s et doemplois :

Ouvrir la possibilitd de cr6er sa propre activitd sur
le site

Entreprenariat social : l,Homme au ceur de
l'entreprise

Valorisation du travail
-Ecocitoyennetr6 responsable : prdserver la
richesse de ce site exceptionnel
B-Echolosia et I'ECOLOGIE :

-Utilisation de mat6riaux sains et naturels dans
la r6novation du bfiti : laines vdgdtales ou
animales, chaux, huile de lin, chanvre, bois...
-Optimisation de l,utilisation des 6nergies :

utilisation au maximum d,dnergie propre et
d'6nergie renouvelable (solaire thcrmique, bois,

lu message d'dco-citoyennetd,

: bdti et I'hdbergement,

rprdhension internationale du thdme

o

*i
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Situation ecologia par rapport au
LAVAL

menacde omniprdsente sur le site
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4.ZONE D'ACTIVITE:

Plusieurs activitds tell que :

AA?ataL an.ra-

A,ct lw.tao .ulr-.4raa

des espaces vartal
sentler la natura

Tlr A l'arc

.A.ctlr

f-
S

'ite Echologia :

.ISE 
EN 4 GRANDES ZONES :

le ir tous : Les arcades qui mdnent
Buvette de la Chaux, l'esplanade
lpace pique-nique.
,le aprds paiement du billet
le sentier ddcouverte nature et

Plan de masse http://www.vacanccscnmayenne.frlacces.html

nciers sdjournant en logement insolite sur le site avec notamment la piscine naturelle et les sanitaires.

rcessible uniquement aux personnes ayant loud une salle de rdunion.

accessible aux personnes louant la grande salle sur le bord de la Grande
r2, elle a une capacitd maximale de 500 personnes assises.

5-ACCES

L'accds ir tous les espaces est uniquement pi6tonnier.
Les mineurs non accornpagn6s ne sont pas autorisds i circuler ni s,

le site, sauf accord explicite de l'administration du site Echologiu. ,

CONCLUSION

J#
@II

Le projet repose, d'une part, sur la prise de conscience de la ndcessl
en harmonie avec notre plandtd avant qu'il ne soit trop tard, et d'aul

la volontd de participer activement i l'initiation du changemo
comportement de notre socidt6 vis-ir-vis de son environnement, c

naturel ou artificiel.
Qu'est-ce qutun produit dr6cotourisme?

!

Prodrrf t
d '6cotourisrne

H6bergerrr€,nt
\----' R€staLtrat{on

t---.-/

Vue ext6rieur du hamenu

historique

La piscine naturelle

Vue i I'ext6rieur de la salle de r6union et
s6minrire

Vue I I'int6rieur de la srlle orangerie
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..sa

n

t

fi

z^ t't
I

-l

:r"*f ' :\;i36i1

ir
I
I ,,)



maisons solaires
: sur le concept de
Erents

L'espace clos couvre la zone de 55,E m2 et comprend presque toutes les
fonctions d'une maison.

I,I
chrmuo f .l;ourTritolnln3rr
cul.tn. @ SOs

Espace clos sur plan

Espace clos sur coupe

Ces differentes parties de I'espace clos
sont organis6es librement.

3-Cour Int6rieure :

-La cour joue un r6le essentiel dans
l'6quilibre de I'intdrieur et I'extdrieur
-La cour sert aussi de ventilation et puits de
lumidre, ce qui porte l'environnement
ext6rieur dans les plus profonds recoins de la
maison, la cr6ation d'un changement
dimensionnel de I'ext6rieur vers I'int6rieur.

Le toit a ajoutd la vdg6tation qui aide i la fois I'isolation de la
maison, le refroidissement des panneaux solaires.

aces: I'espace
de la cour

@

Les mat6riaux de construction :
*Le matdriau de construction par excellence est le bambou utilisd

dans la fagade et meubles et les tapis.
Le bambou est appeld I'acier de I'usine
pour sa haute rdsistance, durabilitd et
une manipulation facile. Il est trds
rapide croissance et toutes sortes de
climats. En plus de ses propridtds
physiques est un matdriau durable, qui
absorbe le monoxyde de carbone et
produit de I'oxygdne.

Para Eco-House

Espace intdrieure

res sur le plan

1

rs sur la coupc

nace semi-ouvert

Vue en perspectif
eneur

*l,e sanctuaire intdrieur de la maison qui cst cntourCe par la
structure en bambou a dtd construit incorporant des matidres d'isolations
thermiques modernes combindes avec des bouts de vieux journaux pour
maintenir la chaleur en hiver.

*Toutes les fenCtres sont i triple vitrage pour aider ir minimiser
perte de chaleur, r6duisant ainsi les besoins en dnergie

2- dcosystimes rctif's :
*La maison dispose de 42

panneaux plac6s sur le toit, divisd
en une partie fixe et une partie
dynamique.

*La partie fixe se compose
de 14 panneaux photovoltaiques
et l4 panneaux de PVT (systdme
de PVT solaire), inclinant au
niveau de la cour i un angle de 30
degrds, ce qui pourrait
simplement dviter ombrage
Ies panneaux.

*La partie dynamique se compose de 14 panneaux photovoltaiques,
avec une base m6canique qui va garder les panneaux photovoltaiques
orient6s vers I'angle solaire optimale tout
au long de la journde.

Geslion dc l'auu:
La conception intdgre dgalement un

systdme de collecte d'eau de pluie, ce qui
permet de ruissellement A filtrer i travers un
lit de roseaux stratdgiquement plac6 i
I'ext6rieur de la maison et recueilli dans un
rdservoir d'eau souterrain. Sauf potable,
cette eau recueillie pourrait 6tre utilis6e pour tout usage domestique
(douches / v6tements et la vaisselle / arroser les plantes).

CONCLUSION
cette maison est caract6risde par I'int6gration des dcosystdmes "actif' et

"passif interaction A l'int6rieur et I'ext6rieur de la maison:
Comme I'6cosystime actif dispose: L'6nergie solaire int6grde haut, gris
systdmes de traitement de I'eau et Rendement de la ventilation.

Itcosystimes passife : souligner l'isolation multicouche, fendtres i triple
vitrage, toiture vdg6talis6e. . .

11.

La toiture:

I

i

I



Chapitre III: Le proiet architectural

,iJ

[I-1-1-Le futur du tourisme Alg6rien : <- L

III-1-1-1-Pr6sentations du SNAT 2025:

Le SNAT est un acte par lequel l'Etat affiche son grand projet territorial'
Le SNAT 2025; Le Sch6ma National d'Amdnagement du Territoire est de ce fait un

instrument qui traduit et met en forme pour l'ensemble du territoire, comme pour chacune

de ses parties, les orientations strat6giques d'am6nagernent durable du territoire.
Le ddveloppement des territoires, voire leur survie, d6pend largement de leur capacit6 d s'adapter

et d innover dans un contexte globalisd, marqud par une concurrence de plus en plus rude, d

laquelle se livrent les territoires pour gagner la bataille de I'attractivit6 et de la

compdtitivit6.
Le SNAT a rendu ainsi, lisible les faiblesses et forces du territoire ; il a identifi6 les opportunit6s

et les menaces, ainsi que les enjeux qui encadrent les dynamiques territoriales en mouvement.

Les quatre lignes directrices pour la mise en auvre du SNAT 2025:
-La durabilit6 des ressources ;

- Le rddquilibrage du territoire ;

- L'attractivit6 et la comp6titivit6 des territoires ;

- L'6quiti sociale et territoriale.

L'architecture du SNAT :
Compos6 de l7 rapports thdmatiques, du document SNAT proprement dit
(questions cl6s et prescriptions territoriales) et d'un document graphique en

plusieurs dchelles, le SNAT est charpent6 autour de :

Le SNAT 2025

d0 Programmes
d'Adion Territoriale

(PAT)

19 SchCmas
Directeurs sedoriels

2025
dont le schema

Directeur
d'Am€nagement

Touristique ( SDAT ,

9 Sch6mas regionaux
d'Amdnagement et
de Developpement

Durable du Territoire
( SRAT ))

48 Plans
d'Amenagement de
Wilaya ( PAW t

(En cours de
lancement

4 Schdmas
Directeurs

d'Am€naBement des
Aires

M€tropolitaines
( SDAAM )) (en

coots) AlgeL oron,
Constontine, Annobo

@

rdr
I

I[-1 -INTRODUCTION GENERALE:



III-1-1-2-Pr6sentations du SDAT 2025:

Le SDAT 2025:est une composante du SNAI 2025 ,constitue donc une partie int6grante du

Schdma National d'Amdnagement du Territoire(SNAT 2025)
Le SDAT 2025 est de ce fait un instrument qui traduit la volontd de l'Etat de valoriser le

potentiel naturel, culturel et historique du pays et de le mettre au service de la mise en tourisme de

l'Alg6rie afin de la hisser au rang de destination d'excellence dans la rdgion euro-

m6ditenan6enne.
Il s'appuie sur une forte volont6 politique qui se traduit par:

l- Des actions conerdtes phares visibles qui balisent le chemin i l'horizon 2025.
2- Une gouvemance moderne de management et de rdgulation.
3- Une stratdgie de ddveloppement 6laborde ir l'horizon 2025 confront6e par les actions du

tourisme.

Les cinq objectifs du SDAT 2025:

III-1-2-Les p6les touristiques d'excellence :

III-1-2-1-Qu'est-ce qu'un p6le touristique?

UAlg6rie vise la structuration de puissants P6les Touristiques d'Excellence reconnus

comme moddle par le march6 touristique international. Ces p6les doivent permettre de structurer
le territoire alg6rien et doivent contribuer de fagon active a fagonner l'image touristique de

l'Algdrie et faire dmerger la destination Alg6rie.

I Schdma directeur d'amdnagement touristique .direction du ddveloppement €t de l'investissement, ministdre du

tourisme- 2008.

:

Promouvoir une
6conomie

alternative et de
substitutionaux
hydrocarbures

Promouvoir le
patrimoine naturel,
historique, culturel

et cultuel

Les cinq
objectifs du
SDAT 2025

Valoriser ['Image
de l'Algdrie

Combiner
durablement
promotion

du Tourisme
et EnYironnement

Dynamiser sur les
grands dquilibres

Effet entrainant sur
les autres Secteu6

@
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Le p6le touristique: est une combinaison sur un espace g6ographique donn6 de villages

touristiques d'excellence (dquipements d'h6bergement et de loisirs) et d'activit6s touristiques

et de circuits touristiques en synergie avec un projet de d6veloppement territorial.

Il est multidimensionnel, il intdgre des logiques sociales, culturelles, tenitoriales,

commerciales et son perimdtre g6ographique peut int6$er ou non une ou plusieurs zones et

plateformes d'expansion touristique.Les p6les sont appel6s i devenir de vdritables < Vitrines

Symboles > de l'6mergence d'une destination touristique durable: comp6titive, innovante,

originale, de qualit6.

III-1-2-2-Les diff6rents p6les touristiques d'excellence en Alg6rie :

Sept p6les touristiques d'excellence (POT) irriguent le territoire national:
Chaque POT est constitud de plusieurs composantes en fonction de ses potentialit6s, de son

attractivitd territoriale;ce qui a permis de l'identifier par une thdmatique principale et

dominante qui sera son image de marque principale.

I . P6le touristique d'excellence Nord-est : (Constantine - Mila - Bdjai'a - Jijel - Annaba -
Skikda - El Tar{),

2. P6[e touristique d'excellence Nord-centre : (Alger - Tipaza - Boumerdds - Blida - Tizi
Ouzou - Bouira - M6dda - Ain Defla - Bouira - Bejaia),

3. Pdle touristique d'excellence Nord-ouest :(Oran - Tlemcen - Sidi Bel Abbes -
AihTemouchent -Mostaganem - Mascara - Relizane),

4. P6le touristique d'excellence Sud-est < Oasien > : (Ghardaih - Biskra, El-Oued),
5. P6le touristique d'excellence Sud-ouest (Touat-Gourara> : (les routes des Ksour :

Timimoune et Bechar),
6. P6le touristique d'excellence Grand Sud Tassili N'Ajjer : (Illizi - Djanet),
7. P6le touristique d'excellence Grand Sud Ahaggar: (Tamanrasset).

III-1-3-Le p6le touristique d'excellence Nord-Centre (POT N-C) :

III-1- 3-1-Pr6sentation du P.O.T N.C :

Le territoire de la r6gion Nord-centre qui englobe la
capitale Alger se caractdrise par sa position centrale et

une fagade mdditerran6enne s'6talant sur 615 Km, soit
51% du littoral Alg6rien.

Et une superficie totale de 33,877 Km'?, ou se

concentre une population de I I .l 3 1.000 habitants,
reprdsentant l/3 de [a population Algdrienne avec

une densit6 de 328 hab/Km, auxquels s'ajoutent des

flux de population, saisonniers principalement
estivales dus i une des vocations principale du p6le.

+

Figure III-01 : Cade de p6le touristique d'excellence Nord-
Centre.

@
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Il est limit6 au Nord Par la mer m6diterrande, ir l'Est par la wilaya de Jijel, S6tif et Bordj Bou

Arreridj, i l'ouest par la wilaya de Mostaganem, Relizane et Tissemsilt et au Sud par les wilaYas de

Msila et Djelfa. Par ailleurs, avec Alger comme cap itale politique et dconomlq ue du paYs, le P6le

est desservi Par une infrastructure de base d6velopp6e, et regroupe des 6quipements excePtionnels ;

de niveau national et intemational, des services vari6s, des p6les d'activit6s et d'industrie, des

potentiels qui ont favoris6 une forte attractivit6. 2

III-1-4-La notion de ZET:

< Les sites les plus beaux ne sont que ce que no-us en faisons' Quel homme un peu poite n'a

dans ses souvenirs url quafli;1;;;;i"iii ii'n' ptut de.-p.lace que n'en ontpris les plus cildbres

;;;;;;'";;;;;;,"",neicnas a s'andsfiais r, "' Honord de Balzac

La politique de mise en pl"t: J;-;i;" d'action pour le ddveloppement durable du tourisme en

Algdrieirl,horizon2025consiste.np,..i..lieudd6limiter205zonesd,expansionstouristiques

( Toute r6gion ou 6tendue de territoire jouissant de qualit6s ou de particularit6s naturelles'

"ur,"*1l., 
r,-r-uines et cr6atives fropicei au tourisme, se pr6tant ir I'implantation ou.au

d6vetoppement d,un" inr.urt-"iir1';;;;i.,'q;. ; pouvant etre exploit6jpour le d6veloppement d'au

moins une sinon plusieurs formes rentables du tourtsme '>' 
-

50 ZET de toutes les ZET sur [e territoire Alg6rien se trouvent dans le p6le Nord-centre' Les ZET

(zEr).

III-1- 4-1-D6frnition de la ZET (zone d'expansion touristique):

servent ir am6nager des villages touristiques'

lll-l-4-2-Zones d'expansion touristique

Boumerdis:

i

Les dix (10) ZET totalisent une superfrcie de (4'512

f,u). I-e potentiet foncier dont dispose [a wilaya constitue

u[atou; de premier choix pour la promotion du secteur'

Notre site d'intervention situ6 dans la wilaya de

Boumerdis ?r la commune de Zemmouri exactement

la ZET ZEMMOURI Elbahriouest' Figure III-02 : Carte des diff6rents ZET de

BOI]M ERDES

Page 35
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III-2.AN YS DE SITE;

III-2-1-Situation

III-2-1-1-WilaYa de BOUMERDES:

A-Situation et dilimilation :
Situ6e au milieu du tittoral Alg6rien, dans la zone de

l'agglom6ration alg6roise (40km de la capitale Alger)'

La wilaya de Boumerdds est ddlimit6e :

- Au Nord par la mer M6diterran6e entre Boudouaou El Bahri et

Afir;

- A l'0uest par la wilaya d'Alger,

- A l'Est par la wilaya de Tizi Ouzou (massif de la haute Kabylie),

-Au Sud-Ouest par la wilaya de Blida (plaine de la Mitidja)

- Au Sud par la wilaya de Bouira (plateau de Bouira).

B-Population:
Elle comprend 32 communes et 09 Daitas et s'6tend

sur une superficie de 1.456,16 km2. Sa population est

de 786.602 habitants (RGPH 2008, r6sultats
pr6liminaires) alors qu'elle n'6tait que de 662.313

habitants en 1998.

C-Superjicie :
La Wilaya de Boumerdds couvre une superficie de

| .456.16 km2 qui se repartit :

Figur€ I -03 : Carte de situation

de BOLt{ERDES

+ a

\
-laI

{

Figure III-04 : Cafie de ddlimitions de

BOUMERDES

Montagnes : Sud (400m);

Collines et plateaux : Interm6diaires (90-110m)

Plaines et vall6es: Nord.
a

a

La wilaya de Boumerdds b6n6ficie d'une diversit6 des formes et des reliefs trds int6ressante dans

la mesure. ces ensembles g6omorphologiques font que of l'on y trouve i la fois des vall6es, des

plaines, des collines, des coteaux et des basses montagnes. Ualtitude d6passe rarement les mille
mdtres. Le point culminant est i 1.031 m, dans la commune d'Ammal.

l-

-a"

{\ v-r(
+

REPARTITION DE LA

Figure III- 05 : limites admioktratives dcs communes et

r{p{rtition de la populstior'
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lll-2-l-2-la commune de ZEMMOURI :

A-Situalion de la commune:
La commune de Zemmouri est situde e (65Km) d I'est de Ia capitale Alger et i (16 Km) du chef-

lieu de sa wilaya de rattachement, sa population est 26408 habitants (2008)4, elle est limit6e par:

. La mer mdditerrande Au nord.

. La commune de Si Mustapha Au sud.

. La commune de Thenia ir l'ouest.

' La commune de Leghata ir l'est.

Figurc III-07 : Carte de situalion de Zernmouri par apport a les

autres communes.

B - les potenlialitis de Zenntouri :
-La mer : pour le ddveloppement de la p0che, de la navigation, et du tourisme baln6aire

-Le port : Pourrait faire l'objet d'un moyen de

relance 6conomique.

-Les plaees : La plage est l'une des plus rdputdes

de la c6te alg6rienne.

-Les for6ts : Peuvent etre utilis6es d des fins
6conomiques.

-Les terres asricoles : elles repr6sentent 650lo

surface de la commune (3710Ha).

Figure lll-06: Carte de situation de zemmouri par apport

d Boumades

Figure lll-08 : activit6

de pCche dans le port

I
!,+

Figure lll-09: la plage

4ofnc€ National des Statistiques oNS. 200E
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Chapitre III: Le proiet architectural

C-Hislorique de la ville Zemmouri :

. Les frangais ont procddi i
l'extension de la ville vers l'Est
ou ils se sont consaqds a
l'agriculture gr6ce aux teres
Grtites.

lll-2-l-3-ZET Zemmouri el bahri ouest :

24km de la ville de BOUMERDES.

B- Descriplion:
Sa superficie totale est : 406 ha. Am6nageables : 207
ha.

La fagade maritime : porte sur une longueur de3.2km.
Elle pr6sente trois ensembles distincts:

- Des espaces naturels
-Des espaces urbanis6s -Des espaces agricoles.

.Un sdisme de magnitude de (7.2' d
l'ichetle de Richter) a dwement frappi
la rdgion, ce qui a bouleversd la structure
urbaine de la commune,

Figure lll-ll : les zones am6nageables et non

am€nageables.

)

. Les l&es implantations
remontent a la pdriode romaine ou
Zemmoud El Bahri s'appelait <
Rousbikart Matedya >, elle a dt6
structure€ par deux axes : le ler
longe le littoral, le second le long
de la parcclle int6rieure
(actuellement RNl2).

P6riode
romaine

. L'apparition du rdseau routier reliant la
commune ZEMMOURI i Tizi-Ouzou et
la ville d'Alger par un reseau ferroviaire.Aprds

1882

. En (1984), sa superficie tut rdduite e
(55,5 Km'z),apres la sdparation des deux
centres : Leghata et Si Mustapha.
Cependant admini strativement, elle se

retrouve rattachde d la da'fra de Bordj
Menaiel (w.Boumerdes).

Aprds
l'in ddpendance

.La dicouverte d'un nouveau
parcours de traine par les
pdcheurs dmigr€s dont les prises
s'avdrent riches €t trds abondantes
de poisson de fond mais aussi de
surface comme Sardines et

'?Anchois. Aussit6t ces pecheurs
baptiserent le lieu CALANOI'E.

A l'arriver
des frangais

Figurc lll-10: Carte de situalion de la ZEI'
Zemmouri El bahri Ouest

=-

f

mai 2003

En (1871)

Le site b6n6ficie d'un panorama exceptionnel grdce d

sa nature accident6e qui offie des vues plongeantes
d'autres dirig6es vers les monts environnants.

A-Situalion :
La ZET Zemmouri Elbahri ouest, se situe a:

-*
. ,.a.^

+
aa.a

t--*.-"--.-/
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C-Dilimitation:
La ZET ZEMMOURI ELBAHRI ouest est

d6limit6e par:

Nord : la mer m6diterran6e

Est : chemin de la wilaYa22}

Sud : route national24

Figure III-12: Carte de d6limitation deZET Zemmouri El bahri

Ouest.

D- La programmotion ZET Zemm ouri Ouest :

E-Composition du site :
D'Est en Ouest : LaZET est composde de (03)

parties engendrdes par le passage de deux cours

d'oueds (Sghirat et SafSaf).
Du Sud au Nord : Elle est compos6e de deux

parties, une partie haute sous forme d'un
promontoire et une partie basse qui est la bande

littorale sablonneuse d'une largeur moyenne de

(280m) avec une d6nivel6e totale de (40m).
Deux dperons - des caps -rncadrent la bande

dunaire c6tidre.

Xtric('arr

L--*-E

"qa'rd.
rFfH

PB,OGRAJUNIE
H6tel4'20och DIAMANT
certre daffaares

13986mr

CrEmerie ICECREAM 292m2
tuzIrtBqjtiques

Aoparts*6tel EMERAUDE 7L8m2
78347 mzThdatreefl plein air Foilo DE

MER
19328 rn:Hotel 5'25()ct CR|STAL

57867 mzEsplamde
6377 n2Restatrarrt LA OEMOI5ELLE

Galerie cmmerciah 9278 mz

sCtre de soqritd 4q) m:
Terrain de ieu TAI{TAHA
Bouflgues t.Es 3 MATS 19034 m:

Centre de thalajsoth4rapae
12odr

B.6dercon$ar PAlr(t

9683 m-9$e & tpe(t.cle

33f2 tn'R6t.l,.rf, TATEERASST

903. m'Re5r.rfirr tacrscaDE

18483 m:Eqrgalws L'aLAr{TlQuE
Crarene a6OO m:

lO55 m:

4654 mz
.ErE;:-ch.b dorEtre EL OTavYEL

Hyper Erctr6
Partfrr 35 PLACES

28267 fr.Aqt ar|rfr scAlSlRE
owr wate. hgg:St 5192 m:

1o277 n'
2304 m'Parldng 96 paaces
11520 m:Orrar

Figure III-13: Sch6ma d'organisation de ZET Zemmouri El bahd

Ouest

Figure III-14: Carte de composition du site.
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Chapitre III : Le proiet architectural

F-La topograPhie :
Le site se pr6sente sous forme d'un promontoire

Ce promontoire est travers6 d l'Ouest et ir l'Est par

resiectivement. La pente moyenne varie de (3o/o) it

surplombant une bande de dunes de sable

les cours d'Oued Sghiret et Oued Safsaf

o"a.

G-Hydrographie:

Le r6seau hydraulique de Boumdrdes est dense

et important. Il prend source dans l'Atlas blid6en

et se d6verse en mer (Boumerdds se caractdrise par

sa position centrale et une fagade m6diterrandenne
s'dtalant sur 80.33Kms). Les deux oueds les plus

importants sont:
I -C)ued Isser 2- Oued Sebaou

lll-2-l-4- Site d'intervention :

A-Le chok du sile :
Le site b6n6ficie d'une situation exceptionnelle et

strat6gique d cause de sa proximit6 du quai et de la lagune

et sa bonne accessibilit6 (C.W 22O, et l'axe maritime).

B-Situation du tetain d'intervention :
-Le terrain d'intervention se trouve au Nord de la ZET

< Zemmourie El Bahri >, ir proximit6 de l'entr6e nord de

laZET.
Notre site d'intervention se situe dans le p6le de p6che

dans la partie ouest.

Figrrc UI-I5: Cane topographique deZET Figur€ III-16 : les coupes de ZET

Figure lll-17: Carte de reseau hydraulique de Boumerdes

Figure III-18 r Carte d€ Situation du termin d'intervention

dans le plan de mass€.

age 40

* r-..t
L,_,i

r-tL!

;-
4E

a'.,
<.

I
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Ill-2-2-Environnement naturel :

lll-2-2-l-G6om6trie :

La forme du terrain est lrr6gulidre qui couvre une

superficie de 60000 m'.

lll-2-2-2-Topographie et Relief :

La parcelle pr6sente une l6gdre pente de 2oh'lyo,
une pente assez faible ceci nous permet de consid6rer que notre terrain est Plat. Il se situe sur un

plateau sur6levd par rapport i la mer de l0m.

52tz3p764.21

hlafi.2.16%

EDcfiO.1.3'$

6.95 816 05 =0.22

lrDarfr=2.2%

Figure III-21: les coupes

Ill-2-2-3-hydrographie :

Dans notre terrain il existe deux sources d'eau qui
sont:
-Lagune des sirlnes : limit6 le terrain au Nord.
-Canal de safsatelle traverse le terrain au c6t6 Sud-ouest.

Figure III-19: Carte de dimensionnement de terrain

20
.c-

Figure III-20: Carte topographique

Tbmlr d'antan antlon

Figure III-22: carte hydrographique
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III-2-2-4-Sismicit6:

L'Algdrie du Nord fait partie de la ceinture tectonique

alpine m6diterran6enne ou l'activit6 sismique est trds

importante.

Le zoning sismique 6tabli par le R.P.A2OO3suite au s6isme

du2l/0512003 et qui a touch6 la r6gion de Boumerdds et ses

environs, la situe dans une zone de forte sismicitd (III-A).

III-2-2-5-Vues:

Le site est d'une valeur paysage trds importante surtout
avec la prdsence des wes dtendues panoramiques qu'il
faut exploiter vers la mer que vers le port de pOche et la
plage.

lll-2-2-6- Am bian ces u rbain es :

Les sources de bruit se prdsente au partie Nord d
couse de l'existence du port, et au partie sud
(prdsence du parking).
Le partie ouest est calme (la plage et le canal).

Ill-2-3-Environnement construit :

III-2-3-1-Systime viaire :

.Voie terrestre: La (RN24) doubl6e par la (RN5) assure la

desserte de Zemmouri, le (CW 220)relie Zemmouri d

Zemmouri El Bahri.

.Voie maritime.'Le port de Zemmouri entretient des

dchanges avec le port international d'Alger, et les ports de

p€che voisins de Dellys, d'Afir et de Djenet.

Le terrain est desservie par:
M6canique:

o L'axe structurant de p6n6tration qui longe la ZET
d'est en ouest en reliant la RN24 au CW220 (l6m
de largeur).

o Un axe structurant maritime qui longe la plage et
relie l'entrde de la ZET au port de p€che (sa largeur
varie entre 12d16m).

Pidtonne:
Le terrain est entour6e de voies pi6tonne (6 m de largeur)

plus d'un escalier menant au banque d'investissement et de

d6veloppement de la p6che.

vue A eftet positit

vue e effd n6gatif

Figure III-26: carte des voies de terrain

a

a

I*
rl

I

Figure III-23: Carte des zones sismique en Algerie

Figure III-24: carte

des ambiances

urbaines et des vues

Figure III-25: Carte des voies de ZET

Terrain
d'intervention

Page 42
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Notre site d'intervention est bien exposd au soleil, on remarque qu'il y a aucun ombrage dans le site

III-2-3-2-Environnement imm6diat :

Notre terrain d'intervention est entourd par des dquipements culturels et touristiques

(yacht club, restaurent), au sud il y a un grand parking et un jardin (ardin de Babylone), d

I'ouest il y a la plage.

17.00 H13.00 H10.00 H

I -
I
T

AVRIL

I

t

I

I
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Chapitre III : Le proiet architectural

III-2-3-1-L'ombrage :

t!
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r- tl
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a
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Figur. Ill-27: carte environnement immedlal
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montagnes du Dahra et des braz.
elle comprend les hauts plateaux entre I'Atlas Tellien et l'Atlas saharien, avec desLa zone

altitudes sup6rieures d
La zone Dl .' Elle com

500 m (climat mdditerran6en de montagne).
prend le Sahara au-delir de l'Atlas saharien jusqu'i la latitude 31'

La zone D
La zo D3

BOUMERDES est situ6 d la zone A, elle est soumise ir l'influence du climat subhumide

caract6ris6 par l'opposition de deux saisons, un hiver froid et pluvieux et un 6td chaud et sec.

Elle comprend le Sahara au-deld de la tatitude 3 l' jusqu'A la latitude 26".

Elle comprend le Sahara au-deld de la latitude 26ojusqu'aux frontidres Sud.

lll-2-4-l-La temp6ratu re:

Zemmouri El Bahri affiche une temp6rature

annuelle moyenne de 18.2 'C. Au mois d'Aout, la

temp6rature moyenne est de 26.4 oC. Aout est de ce

fait le mois le plus chaud de I'ann6e. Le mois le plus

froid de I'annde est celui de Janvier avec une

tempdrature moyenne de I 1.5 oC.s

coT,F.BE OE .TEMPERATURE

Figur. III-29: courbe de tempemture.

lll-2 -4-2 -Les pr6cipitations

Chaque ann6e, les pr6cipitations sont en moyenne de 769 MM. Juillet le plus sec de

l'ann6e (2 mm). Les pr6cipitations record au Ddcembre ( 138 mm).

O.-.

Figure III-28: Carte des zones climatique

en Alg6rie

NOVAUT SEP OCTMAI JUIFEV MAR AvRMOIS ANNEE JAN
lll4 39 7960 4t t7ll5 75lours 796

Le moyen des jours avec pr6cipitations

Page 44

III-2-4-Les donn6es climatique :

Zones climatique de l'Alg6rie :

On d6finit pour l'Alg6rie les zones suivantes:

F 4 zones climatiques et une sous zone au nord'

P 3 zones climatiques au sud.

La zone A:elle comprend le littoral et une partie du versant

Nord d"t 
"huin"s 

cdtidres (climat m6ditenan6en maritime)'

La zone B: elle comprend la plaine et les vall6es comprises entre

t"" 
"t 

uin"t c6tiers el l'atlas Tellien, autre que celle de Chlef
(climat m6diterran6en continental).
La zone B': c'esl une sous-zone de la zone B. Elle comprend la

valle de chlef, comprise entre la chaine de l'Ouarsenis et les

-r-

sClimat mmouri El Bahri - Diagramme climatique, Courbe de temp6mture, Table climatique - Climate-

Data.org.html
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III-2-4-3- Humidit6 :

On remarque que l'humiditd est trds 6levde avec moyen annuelle de 68.70/o. Le mois le

plus sec est juillet de 60.7 o/o, et le mois le humide est ddcembre de 74.2 o/o.

mots

III-2-4-4-L'ensoleillement:

Notre tenain est trds ensoleill6 pendant toute la
journde. Qui nous permet de bien profit6s de
cette source naturelle.

III-2-4-5-Les vents:

Il existe deux types de vents:,

{ - Les vents froids d'hiver, soufflants du
Nord-ouest.

- 
- Les vents sud < sirocco >, soufflants du

Sud accompagn6s de nu6es de sable
soufllant en moyenne 20 jours par ann6e.

On remarque que mars est le mois le plus orageux avec une vitesse de 6 MPH, et en

septembre le mois le moins venteux avec une vitesse de 4.5 MPH.

AOU SEP OCT NOVANN JAN rtrv MAR A\TR MAI JUIN

63.7 67.9 70.3 72.468.7 73.6 71.6 70.5 68.9 66.8 63.2

La$llrc

trigur.III-30: cane d€s vEnts €t d'cnsoleillement

FEV AYR JUI JUI AUT OCT NOVMOIS JAN
5.6 )-2 5.2MPH 5.4 5.3 5.8 5.8 5.6 5.6 5.3

Svnthese:
1-La temperature
En dt6

. Espaces ext6rieurs indispensable pour rafraichir le b6ti (terrasse, patio),
o Prdvoir des protections solaires sur les orientations sud,

En hiver
o Chauffage solaire passif ressort comme recommandation et il faut 6galement pr6voir un

chauffage d'appoint,
. Durant les p6riodes froides, il est ndcessaire de rajouter un systEme de chauffage.

ll faut prdvoir une isolation bien repartie et assurer une bonne ventilation.

2-l'humidit6
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IIumidit6 relative moyenne (%o)

La vittesse moyen du vent (MPII)

DEC

74.2

JUI

760.

I
at

Terraln d'lnterventaon

r

MAIA}INEE MAR
4.96
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3- les pr6cipitations

. Drainage ad6quat des eaux pluviales (pentes, des toitures terrassent),

o R6cup6ration des eaux pluviales pour l'arrosage'

Avoir un volume compact et pr6voir des 616ments brises vents aux fagades expos6es aux vents

dominants

5-Slsmicit6 :

. Le terrain est situd dans une forte zone sismique (zone lllA). Solutionner le problEme lors de

l'6tablissement de la structure.

4- les vents :

lll-2-4-6-Ditgramme de GIVONI :

Diagramme bioclimatique de GMNI est bas6 sur les

conditions de temp6rature et I'humiditd ext6rieures, compte

tenu des caract6ristiques du bdtiment.

Diagramme bioclimatique du bdtiment :

@ Limites de la zone du confort thermique,

[:Limites de la zone d'influence de la ventilation d 0,5m/s

!!!!] Limites de l'inertie thermique.

@9!-p-: Limites de la zone d'influence du refroidissement
6vaporatif,

!fr Limites de la zone de non chauffage par la conception

solaire passive.

Tableau de temp6rature et humidit6 de BOUMERDES :5

Figur.III-31: Diagr6mme de GIVONI

JAN FEV AVRIL MAI JUIN ruIL AOUT SF,P NOV DEC

T max
(c')

t 5.8 r6.3 18.3 20.7 23.7 21.2 31.8 28.4 24.4 19.8 16.9

H min
(:%)

1l 14 69 69 64 63 66 61 62 73

T mio
(c")

7.2 '7.6 9.4 l1.3 14.2 t1.2 21.0 19.6 15.5 I1.6 8.t

H msr
(%)

85 83 82 8t '75 1l '73 85 85

Temp{rature et humidit{

6climat z€mmouri El Bahri - Diagramme climatique, Courbe de tempdmtwe, Table climetique ' Climat€-

Data.org.html.

I
I
i

!

r!ral!aa
G

Itl*l^nit saot tg('c)

t
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A-L'interpritation :
On voit sur le diagramme :

Zone de confort: Elle est d6finit par une T variant entre 20oc et 25"c et une H relative entre

6\oh et 80% incluant les mois de Mai, Juin, Septembre, octobre,

Zone de non chauffase oar la conceoti solaire oassive (HH') : Elle est ddfinit par une

Temp6rature variant entre 16'c et 2l'c et une H relative entre 60% et 807o incluant les mois

de Mars, Avril,

Zone d'influence de la v lation ir 0.5m/s ryv') Elle est d6finit par une Temp6rature

variant entre 25oc et 32oc et une H relative entre 60oh et 80% incluant les mo is de Juillet et

Aout.
Zone de sous-chauffe: Elle est d6finit par une temperature variant entre 7"c et l1"c; Avec une

h.r.idit6 ."lutir. de 60% d 80%, incluant les mois Dovembre, D6cembre, Janvier, F6vrier.

B-Recommandalion :
Zone de non chau ffage par la conceotion solaire Dasslve (HH') :

. pr6voir une bonne isolation en dvitant les ponts thermiques. Par I'isolation a ext6rieur

(laine de verre) et la fagade ventil6e.

. La fagade sud doit donc s'ouvrir i l'ext6rieur par de larges surfaces vitr6es'

. Le nord est la partie la plus froide. Il faudra am6nager des espaces tampons au nord

afin de rdduire I'impact du froid

Zone d'influence de la ventilation i 0.5m/s(W')

minimiser les surfaces vitr6es i I'ouest pour 6viter les surchauffes.

Le refroidissement par ventilation naturelle (horizontal et vertical) et m6canique en

cr6ant de courant d'air pour d6gager l'air chaud d I'ext6rieur.

ut
4.
b
a
;
E,

=-

a,r!I

ar:ra

c.iGl

iDrta

q.d

a

Iq
l

4.
-4

lo

g

t l32a2trIt

rgrrcalrr.ne SCCD.C (Eaa -C)

Figur.III-32: DiagraInme de GMNI de
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III-2-5-l-Les potentialit6s du site :

r' le site i une bonne accessibilit6,

r' Le site b6n6ficie d'une position exceptionnelle, il donne sur lamer, le port de

plaisance et de P0che et la lagune,

r' la topographie du terrain (terrain d faible pente),

/ terrain bien ensoleill6.

a

+! t--*F.r.er!ti"" 
- 

zdx b'r'F tr'

la6une +Le Port

+ rr.i!l. du rdd
--+ lr.nl' ds qr.l

Figure tIl-B: schema de synthese
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Zone de sous-chauffe:

. orienter les batiments de manidre a avoir le maximum d'apport solaire toute la joumde

(l'orientation sud des espaces de vie)'

. Utiliser multi couches d'isolations.

III-2-S-Sch6ma de sYnthise :

-- "!

'rerrain
d'artten entiort

lr&.rd. I \.,

-a-Finir.l
*- 

^* 
Par?ha.tt-
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III-2-5-2-Les recommandations :

) Le site nous laisse toutes les possibilit6s d'am6nagement'

! ouvrir un large champ visuel vers la mer le port de p6che et de plaisance'

F Profiter du contexte partir du climat offert la bioclimatique (l'6nergie solaire)'

}Lapriseenchargedesfagadesprincipalesverslameretversl,esplanade.

F Pr6voir une barridre v6g6tale pour att6nuer les vents chauds du sud et se prot6g6 des

nuisances.

F Pr6voir une banidre v6g6tale pour attdnuer les vents froids d'hiver qui sont

d6favorables.

F Crder des accds publics provenant de l'axe principal et l'accds priv6 de notre zone

d'habitation vient de l'axe secondaire.

III-2-6-Sch6ma d'am6nagement :

Pdtdng
pour les
visiteurs

Prdvdr une berriare va8a,tale Po(,f

Figrre III-34: sch6ma d'aminagemmt

prdvoir une barriere v€gatale poor

attdnuerles vents frdds d'hive.
qu' sat d€t rrsaues

L---

,r"
La Ltn t 3.5O r I

L-
-lk {

E'i-

rdtraper ts Ptage
avec I aquapac

la plate

@

Parking

Page 49
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III-3-1-La composition des voiries :

Nous avons repris la forme du port, en cr6ant deux

voies circulaires qui ceinture notre terrain

d'implantation des marinas, visant d prdserver la

continuit6 entre notre projet et son environnement.

Nous avons cr66 aussi, une voie d'accds orient6 vers

le nord, pour mat6rialiser la vue et l'orientation du

projet ver Ia mer

Prdvoir un seul parcourt mdcanique au terrain pour

garder I'aspect privatifdes r6sidences, ce parcourt va

6tre lisible et capable d'orienter les gens i l'int6rieur, et

faciliter l'accessibilit6.

lll-3-2-La composition du site :

Le site est composd des zones suivantes :

l"Zone :

LA LEGENOE

I rrc'c+.r

I-*
Figure III-35 : carte des voies

I
I

I

t_.m. 2 rl'ihtc.*ct'on de r!y{! d'.n31. 30'
,w..l..er.l. d. D. 15O m

Figurc III-36-: carte de l'emplacement de marinas r€sidentielles
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IIT.3-SCHEMA D'AMENAGEMENT :

La partie centrale est r6serv6e pour

les marinas rdsidentielles. Pour avoir
une ouverture vers la mer pour toutes

les r6sidences, notre implantation des

marinas s'est faite selon le tracd des

rayons du cercle central. La premidre

I "' trame est l'intersection des rayons

d'angle 30'avec le cercle de D: 150

m. et la 2e*" trame est la r6sultante de

l'intersection des rayons d'angle 60'
avec le cercle de D:90 m.

Au milieu de ces marinas nous
avons cr66 un espace centrale comme
un espace communautaire,

Pour les enfants, nous avons pr6vus
des aires de jeux d proximit6 de la
16sidence.

N

la plage

?
,/

,
1."

?

15"
@

o

qtq
--!:j\

lnmr I : l'lnt.E.ctlon d.s r.yoE d ..al. 60'
&.c1. €rcl. d. O=9Om



2i* zone: Dans cette zone nous avons cr66 un aquaparc qui contient des piscines et desjeux

d'eaux pour les adultes et les enfants,

Je* zoze .' Nous avons cr66 une grande esplanade qui est une continuit6 et un point

d'articulation entre la plage et l'aquaparc cette zone contient aussi des restaurants,

4i^" zone : La partie Est est r6serv6 d I'activit6 sportive,

5d-" zone : Pour exclure la pr6sence de la voiture i I'int6rieur du terrain et pour garder

l'intimit6 et dviter la nuisance et la pollution, nous avons plac6 les parkings aux l'extr6mitd du

terrain.

Figure III-37rcalte de zonage

L'accds privd i la zone r6sidentielle se

fait par deux accds:

.Accds mdcanique : se fait par la voie

m6canique pour facilite l'entr6e aux

marinas.

.Accds pi6ton : au sud pour guider les

gens vers I'administration.

L'accds public i l'aquaparc se fait par

deux accds :

.Accds mecanique : se fait par le parking

.Accds pi6ton : se fait par la plage

Figure Ill-38:carte des accds mdcaniques et pidtons

LA LEGENDE

I
I
I
I
I
I

Zone01

Zone A2

Zone m

Zone 04

Zo.ls 05

banarE vfu6taie

10'

la plage

)

()

/
7

la plage

N
\

-a-
{

I
I3

{

5rPage

Chapitre III : Le proiet architectural

III-3-3-L'accessibilit6 :

15'

N
\

-+\3

x
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III-3-4-Pro grammation :

Zone Fonclionnemenl Les espaces Les surfaces

RESIDENTIEL

S'abriter

Confort

La s6curitd

I 2 madnas r€sidentielles

Gabarit R+l

192m'1

S tolale = 2304 m'

Administratiotl 200 m'

Espace communautarre 1900 m'?

Aire de jeux 1200 m'

AQUAPARC

Loisirs

jouer

natation

Aquaparc 33000 m'?

ESPLANADE D6tente

Rassemblement

Esplanade 5800 m'1

2 Restaurants 390 m'? S Totale = 780 nf

PARC SPORTIF

Course

exerclce

Piste Sportif 1900 m'?

Cowt de tennis 645 ml

Stade 1250 m'

Jardin 1800 m'?

Stationner

Acc6der

Parking pour la zon€
r6sidentielle

29 places

Parking pour I'aquaparc

I
I

()

I

,

c

*

ar.

3i

ES

N
\

\

stren(:s

Figure III-39: plan d'amdnagement.
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III-3-5-Description du plan de masse :

III-3-5-1-Les rev6tements des sols :

Rev6tement pour voies m6caniques : Un

enrob6(ou enrob6 bitumineux ou b6ton

bitumineux pour le revOtement des voiries

m6caniques

Rev6tement pour les voies pi6tonnes : nous

avons choisi [e pav6 perm6able pour Le

revdtement des voies pidtonnes.

Revatement pour les places de stationnement :

Le rev6tement du parking n'est pas le m6me que

celui de la rue, on opte pour le pav6s m6caniques

en bdton.

Rev6tement pour jardin

A116 en gravier avec bordure en pav6

Chapitre III : Le proiet architectural

Rev0tement pour I'esplanade :

Bdton d6sactiv6 avec les jeux de calepinage

en pav6.

=.l-

7
t

7

-qiY! I

I 4
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III-3-5-2-Ambiance Souhait6e :

Espace familiale : Am6nag6 en petite all6e

de manidre a cr66 un environnement

tranquille et zen id6al pour pratiquer des

activitds telle que la lecture ou le calme est

ndcessaire.

Jardin d'enfants : Conqu pour accueillir les

aires de jeux pour enfant et leurs garantir le

maximum de s6curit6 par le biais d'une cl6ture

basse.

Service de restauration : une buvette est

prdvue pour permettre aux promeneurs de

b6n6ficier d'un service de restauration

ldgdre.

Espace de Loisirs : nous avons cr66 dans la
partie proche de la plage un aqua parc pour
cr6e une continuit6 de notre projet est son

environnement.

Esplanade : nous avons cr66 une esplanade

pour cr6er une continuit6 entre la plage et

l'aqua parc.

Espace arbor6 : nous avons cr6d cet espace

d'une part pour cr6er une certaine intimit6 vis i
vis des voies urbaines et d'autre part il servira

pour de diverses activit6s telle que le

piquenique et les pratiques sportives.

Flr{E---- 'q

')='.b"=,
tEi-*-rd ti
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x

d>
Acc&

Cuisin

'io $.. P.d * 3 . .r|+ qr ,:!*a.

Plan RDC

Toitur€ avancc t
Plan de 1 er 6tage

Plan de 1o 6tage :

Plan de RDC ' .Nous avons gard6 la m6me orientation sud des

o I'accds aux marinas rdsidentielles se fait par I'OUEST, chambres et sdjour pour qu'ils soient bien

o la forme est compacte, ensoleill6s,

.les chambres et le s6jour sont orient6s au sud, ol-e s6jour du premier 6tage donnant sur le

oles espaces de services sont orientd nord, s6jour au rez-de-chauss6e,

oNous avons cr66 une terrasse accessible qui

donne sur la plage.

Les pidces d viwe sont orient6es de pr6f6rence vers le sud. Les pidces secondaires et les

espaces de rangement sont plutot situ6s cot6 nord. Ainsi les pidces principales b6n6ficient du

soleil et de sa chaleur, les pidces plus en retrait servent d'espace tampon.

N+

(D

Pase 55

III-4- A L'ECHELLE DU MARINA RESIDENTIELLEj

III-4-1-Organisation spatial et fonctionnel:

Nous avons 12 marinas r6sidentielles avec un gabarit de R+1.

Escalier SDB+W lerNndrs

l'lall

j

I

Chambre Chambre

0l 02
Sdjour

SDB+W
Escalier

Sdjour
Chambre

03

soB
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L'espace La surface (m2)

Hall + Escalier 48

Cuisine 28

S6jour 29

Chambre 0l l8

Chambre 02 18

sDB + WC l5

Garage 19

Surface total de

RIrc
174

I.LI-4-2-P ro grammation su rfacique :

III.5- GENESE DE FOR]VIE :

La forme primaire (une

forme compacte).
Marquer I'entr6e par ajuster un

6l6ment i l'ouest.

Marquer les escaliers par un

volume au milieu dans le nord.

Utiliser les toitures avancdes pour

prot6ger les fen6tres orientdes sud.

Cr6er une terrasse au premier

niveau pour ddgager le vue

sur la mer.

Utiliser les toitures inclindes de

30o pour d6poser les panneaux

photovoltaiques et thermiques.

L'espace La surface (m2)

Hall+Escalier 32

Chambre 03 30

S6jour 28.5

SDB + WC l5

Terrasse accessible 20.5

Surface total de 1"'
6tage

126
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Fagade SUD :

Utilisarion de

brise soleil
pour potdger
les fen€tres.

a.----
Bardage

blanche
permet de

r6fl6chir
d'6nergie

reque.

----J

Enrichissement de la

I faQad€ en matant en

I valeur unjardin.

I r Alignement des ouverruresI .rrrr avoir un effet de

I Lntinuite.

L

Utilisalion de large surface

vitr€ pour b€nificier de la

lumidre de jour

I I utiliser les toitures I

I I aYanc6es pour Foteger I

; ; les fen€tres. IL

Fagade NORD :

Utilisaiion de

couleur bleu pour

intdg€r le projet

avec son

environnement
(rappel de la mer)

Terrasse

extdrieur avec

rcvCtement sol

en txris.

Une telrasse

accessible qui donne

sur la mer.

I Utilisation des fenches d'angle pour Les fenCtles de les escaliers sont verticaux et de

petite dimension pour limiter les pertes de chaleur

Page 57

! les sanitaires. I

---J
I et Hneflcier ou meme temps de ventilation

III-6-LA DESCRIPTION DES FACADES :

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

I

I

I

IL?:

r a I
\

---------r--4
I

I

I

I

I
I

I

I

I
I

I

I

) 7.

l
I t I

I

tf

FI I

-. ..."I r*rr-,r -.;l*

-r
I

I

I naturelle. It---



Chapitre III : Le proiet architectural

Fagade EST

L----J

Toiture avancd

poru protdger les

fenetres-

Enrichissement de

la fatade en

malant en valeur

un jadin.

etI Utilis€r une grande fenCtre A double vihage poul profiter levd de soleil

a 
le protdger avec des b ses soleil horizontal.

Fagade OUEST

Une temss€
acrcessible qui

donne sur la mer.

Balcon de

chambre pIotegd

par des 6l6ments

verticaux et

horizontaux.

I ; lo.t" d'u""e. 
"n 

bois I
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le balmn

I

I
I

I

I

I

I

I
I

I

I

Brise soleil horizontal

et vertical.

I

I

I

l
I

I

I

I

lL*5
Brise soleil ve ical pour protdger

le balcon et pour marquer I'entr6e.
I

I
I

T

I

I q

3

Ii -\

-a

a-

{
h-

.lI

,L-

t
zr ..t

-!

"t

tf. -tl
!

I
-.1

I
,

I Chassais fixe pour eclairage nalurcl

. de lextdrieur depuis le garage et
I permet de b€ndficier de ventilslion
L--
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III-7- YSTEME NCTRU

ll[-7 -l-La structure Porteuse :

Pour la structure porteuse nous avons opt6 un systdme de mur

porteur en brique alv6ol6e (brique mono m0r) et c'est un systdme facile

i maitre en ceuvre.

Critires de choix :

- Brique isolante (isolation r6partie),

- Limite consid6rablement les ponts thermiques,

- Une puissance de chauffage plus faible naturelle (confort toutes

saisons),

- Mat6riau sain,

- Insensible d l'eau,

- Barridreanti-humiditd,
- R6sistance m6canique d l'6crasement (une brique supporte 65

tonnes),

- P6rennite des performances.

- S6curit6 renforc6e (Au feu, lzr inondations, aux s6ismes),

- MONOMUR 30 e137,5 cm un systdme constructif complet.T

Figure III-40 : mono mir 30

MONOr'{UR m & 37,5

Conforttt{
I

;I

o,6'fud&<*<. Es.

E or$-

E':*:=-

tt Eq
-r-r
Hd

Figure llt-41 : Sch6mrr d'r3semblagc do systamc constructif
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III-7-2-Les planchers :

Nousavonsopt6pourdesdallesdLcorpscreuxavechourdisenb6tonpourlar6alisation
des planchers de nos constructions et bien isol6 se demier par de laine de verre.

Les planchers i corps creux sont compos6s de 3 6l6ments

principaux:

- les poutrelles en b6ton armd ou pr6contraint qui assurent

la tenue de l'ensemble et reprennent les efforts de traction

gr6ce d leurs armatures,

- les corps creux ou "entrevous" qui servent de coffrage

perdu (ressemblent i des parpaings),

- une dalle de compression arm6e ou "hourdis" coul6e sur

les entrevous qui reprend les efforts de compression.

CritCres de choix:

- Un mat6riau performant sur le plan de l'isolation thermique,

- Un mat6riau local,

- Un mat6riau biod6gradable,

Dans notre projet nous avons choisi la laine de verre est un

mat6riau isolant de consistance laineuse obtenu par fusion d partir de

sable et de vene recycl6.e

Critires de choix:

Jsolant thermique (conductivit6 thermique comprise entre 0.030 et

0.045 W'm-l'K-1),

- Isolant phonique,

-Protection incendie(les laines min6rales permettent d'atteindre
une bonne resistance au feu),

-Comportement e I'eau et d la vapeur d'eau,

ooo
e foutrettes
O so,nais

0 oatte k aton

Figure III-42 : la composition des

planchers

- Un mat6riau m6trisable par la main d'ouvre locale se qui facilite la gestion des chantiers.

III-7-3-L'isolation:

,r-

Figure III.43: laine de verre.

Ecours 
: Batiment 2 (12113) - 56 LICENCE C,€nie Civil - Option : Construction Badment ' Prof. Amar KASSOUL '

UHBChlef
e https://fr .wikipedia.org/wiki/Laine-de-verre#Propri'C3.Aft 'C3.A9s
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-Elle peut s,adapter e toutes les configurations des chantiers (maisons individuelles'

to-g"*"nt, .ott""tifs, bdtiments industriels et te(iaires) et pour toutes les applications (toitures

"ii"r. ."., bardages, combles perdus et am6nag6s, murs par I'int6rieur et par I'ext6rieur, sols

et planchers, cloisons et gaines techniques, chemin6es)'

tll-7 -4-La fagade ventil6e :

La fagade ventil6e est un systdme de construction qui permet la fixation d'un

rev€tement (non 6tanche) inddpendant sur le parement extdrieur d'un batiment, aussi connu

comme mur d'enceinte. La sdparation entre le revCtement et le mur d'enceinte provoque la

formation d'une couche isolante, permettant la libre circulation de I'air d travers cette chambre

i air et donc imptiquant des avantages 6vidents en termes d'6conomie d'6nergie'10

III-7-4-l-Composition du systime :

Le systdme de fagade ventil6e est une solution de fagade compldte qui pr6voit la

fixation de panneaux sur une ossature, elle-meme fix6e d ta fagade porteuse. Un systdme de

fagade ventil6e se compose des 6l6ments

suivants :

A-Ossalure : Les murs d'enceinte du bitiment,
qu'ils soient autoPortants ou non,

B-Isolation (oplion) : I'isolation thermique

ancrde sur le soutien ou les murs d'enceinte

C-Pare-pluie : perm6able d la vapeur d'eau,

D-Lame d'air : entre Ie bardage rapport6 et

I'isolation ou [a construction permet ir l'air
ambiant de circuler entre les entrdes et les

sorties d'air de ventilation. (au moins de 2 cm

d'6paisseur),

E-Fagode dicoralive venlilie :
Les panneaux d6coupds sur mesure permettent

de r6aliser des fagades d6coratives ventil6es,

une solution de construction avantageuse tant

sur le plan technique que sur le plan esth6tique.

Les joints entre panneaux peuvent rester

ouverts.

Figure llI-44: la composition du systeme.

I

I

I
I
I
I

roswissporlAMBDAvento.Ddtails pour faqades ventil6es.pdf
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III-7-4-2-Les mat6riaux :

Les matdriaux pour l'exdcution du bardage de fagade peuvent 6tre trds vari6s et permettent

par consequent une trds grande cr6ativit6, quelques

exemples :

.Fibre-ciment petit et grand formats,

.Terre cuite (tuiles) .M6talliques

.Ardoises naturelles

.Bois, divers formats de planches ou de tavillons

.Divers mat6riaux composites .Verre

.Divers supports permettent l'application de cr6pis

III-7-4-3-Critires de choix:

-En itiz Protection contre les rayons directs du soleil sur les

murs d'enceinte,

-En hiver: Contribution i la stabilitd thermique du systdme,

-Evacuation de l'humiditd et r6sistance aux moisissures et

champignons,

Jnstallation rapide et Souplesse, -Esth6tique du b6timent,

-R6sistance au feu et Isolation Acoustique,

Touts les marinas r6sidentielles sont 6quipds des fendtres d

double vitrage il y a deux tlpes de double vitrage les plus

utilisds sont le 4l16/4 ou4l12l4. Le double vitrage thermique

est une superposition de 2 plaques de verres de 4 mm chacune

s6par6es par un coussin d'air de l6 ou l2 mm.rl

Critires de choix :

Figurc tll-46:forctionncment de systamc cn

6t6 et en hivcr.

Virra9.
i. t6. icur

laiblcmeni dmi+srvc

ir6t.nr €1 ii'tadchc

Figure III-47:Coupe sch{mttique d'un double

vitrsge.

-Elimination des ponts thermique et r6duction de l'impact du rayonnement solaire direct'

lll-7-4-4-La Fixation: voir I'annexe NoOl

III-7-5-Les ouvertures l

- Isolation thermique : deux paramdtres permettent d'am6liorer les qualit6s thermiques d'un
vitrage sont l'6paisseur de [a lame d'air et Le traitement trds basse 6missivitd,

- Isolation acoustique, isolation s6curit6 et 6conomie de l'6nerg6tique.

Figure III-45 : un bftiment isol6 par la faqrde ventil€e.

*

t' http;//www.guidefenetre.con/guidene-double-vitrage.htm
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III-7-6-Les protections solaire :

Nous avons utilisd le brise-soleil horizontal et vertical en

b6ton< le brise-soleil ou pare-soleil est un 6[6ment d'architecture

servant d diminuer I'inconfort li6 au rayonnement direct du soleil'

Srise-soteit et pare-soleil sont notamment utilis6s dans la conception de

batiments dits ;'a haute qualitd environnementale" (HQE) ou "i basse

consommation d'6nergie" (BBC) pour maitriser la p6ndtration du

rayonnement solaire d l'int6rieur des locaux d'habitation ou de

travail. >r2 Ainsi que nous avons utilisd la toiture avanc6 comme un

brise-solaire

1Y-7-7 -lt toiture :

Nous avons Utilis6 en couverture, Ie panneau sandwich de toiture est

un produit composd de plusieurs mat6riaux assembl6s industriellement

pour former un 6l6ment de toiture fini et pr6t i 6tre pos6 sur des 6l6ments

de charpente. Ces panneaux comportent :

finition int6rieure et rev6tement extdrieur;

un isolant ins6r6 entre les deux parements : laine de roche, mousse

de polyur6thane;

des profils lat6raux pour parfaire la finition.r3

Sd.r dtl

Figure III48:schdma d'une toiture

utilise comme un brise-solaire.

Figure III-49 : le panneau

sandwich.

Figure lll-50: Coup€ d'un toit vigdlalisd

III-7-7-1-Critires de choix :

. Ces panneaux de toiture isolants se fixent directement sur les pannes de la charpente,

o Offrant un compl6ment d'isolation sous toiture, ces panneaux permettent de rdpondre

aux exigences de la r6glementation thermique en termes de d6perdition en toiture,

. Ce type d'ouvrage sous forme de panneaux prets i poser permet une mise en ceuvre

rapide et facile.

lll-7 -7 -2-La Fixation: voir I'annexe N"02

III-7-8- Toits v6g6talis6s:

Le concept du toit v6g6talis6 consiste i
recouvrir un toit plat ou i pente l6gdre d'un

substrat plantd de v6g6taux. A chaque toit, sa

pente, sa technique de v6g6talisation, ses types

de plantes. On a choisit de recouvrir le toit avec

une v6g6talisation dite extensive qui n6cessite

une 6paisseur de terre trds faibles (3 a 12 cm) el

Les plantes utilisdes demandant peu d'eau.

t'?https://fr.wikipedia.org/wiki/Brise-soleil
rshttps://toiture.ooreka.F/astuce/voi1/30854l/panneau-sandwich'de-toiture
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III STE UE:BI

III-8-1- La forme compacte :

La forme de l'enveloppe de la marina est compacte et s'adapter aux

conditions extdrieures comme le vent ou l'ensoleillement. La forme compacte

limite les d6perditions dnerg6tiques et optimisent la r6partition de la chaleur'

III-8-2- Organisation interne et I'orientation :

Pour profiter des apports solaires de fagon passive, nous avons orient6e

Figure III-51: La forme

compacte delt msrinas.

Ers6@Mtuit{.wd6c.r

ts,
OUE 

'

Figure IfI-52: Organisation inteme et

l'orientation des marinas risidentielles.

Figure tII-53 : Schdmas de principe de

fonctionnement.

notre marina au sud car le soleil y est disponible toute l'ann6e.

- Pidces de jour (sdjour, cuisine,..') orientdes au sud et sud-est

pour b6n6ficier du maximum de lumidre naturelle,

-Piices de nuit (chambres, salon, . ..) orient6es au sud pour

profiter de la lumidre,

-Espaces peu ou non chauff6s (garage, escalier, salle de bain et

WC ...) orient6s au nord ou i l'ouest pour prot6ger des

intemp6ries et du froid et faire tampon avec les pieces chauff6es

et isol6es.

III-8-3-L'isolation :

Fonclionnemenl d'un chauffe-eau solaire :
Un chauffe-eau solaire individuelfonctionne grdce i l'6nergie

r6cup616e par les panneaux solaires. L'6nergie capt6e est

absorb6e par un fluide caloporteur qui restitue la chaleur dans le

ballon d'eau chaude. Le ballon stocke l'eau chaude pour la

restituer en fonction de l'utilisation. (Voire l'annexe 03).

L'isolation joue un r6le toujours bdn6fique :

En hiver : elle ralentit la fuite de la chaleur de la marina rdsidentielle vers I'extdrieur.

En 6td : au contraire, ette rafraichit la marina en limitant les apports de chaleur'

III-8-4- Panneau solaire :

un panneau solaire est un dispositif technotogique dnerg€tique d base de capteurs solaires

thermiques ou photovoltaques et destind d convertir le rayonnement solaire en 6nergie

thermique ou 6lectrique .la

III-8-4-1-Panneau solaire thermique :

Le chauffe-eau Solaire est un systeme de production d'eau

chaude performant et 6conomique. ll utilise, en effet, le

rayonnement du soleil (une 6nergie Sratuite).

o

ll
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III-8-4-2-Panneau solaire photovoltaique :

L'6nergie solaire photovoltaiQue permet de produire de

l'6lectricit6 d partir du rayonnement solaire' Les panneaux

photovoltaiq;es se composent de cellules photovoltaiques qui vont

capter le soleil.
^Elle 

,rarie en fonction d de I'orientation des panneaux, de

l'ensoleillement, de l'heure de lajourn€e et de la pdriode de l'ann6e'

'iiT J a

III-8-5- ventilation naturel :

Pour am6liorer la qualit6 de

l'air et le confort des occupants

durant les diffdrentes saisons

nous avons choisit d'utiliser la

ventilation naturel le traversant.

Pour augmenter la vitesse

d'air, nous avons utilis6 des

ouvertures avec des petites

dimensions pour l'entr6e d'air et

des ouvertures aves des grandes

dimensions pour la sortie d'air.
Figure III-55: Ventilation naturelle

horizontale ( €td ).
Figure lll-56: Schdmas

de ventilation-

Figure III-54: Schdmas de

principe de fonctionnement.

-i-

t

IIa aaa

r.rt!x.l
-!

lr
,.t= t t rji t\ + Entee d'air

r+ Sortie d'airPlan RDC

Nous avons disposai des fen6tres dans la partie haute et la partie basse peut introduire une

dissym6trie dans la rdpartition des pressions et orienter le courant d'air vers le haut.

Coupe BB'

I

.-> Entr6e d'air

-) 
Sortie d'3ir
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III.9- SIMULATION:

INTRODUCTION:

Le monde entier est confront6 d une augmentation de la

consommation 6nergdtique d'une fagon accrue depuis d6jd

plusieurs ddcennies. Cette augmentation touche Ies

diff6rents secteurs parmi essentiellement le bAtiment.

En Alg6rie, le secteur du batiment est le premier

consommateur d'dnergie. Aujourd'hui, le besoins

6nerg6tiques dans ce secteur est satisfait exclusivement

par les hydrocarbures (le gaz naturel). En 2010, le secteur

r6sidentiel-tertiaire est celui qui demande le plus

d'6nergie avec pas moins de 4l%o du Ia consommation

6nerg6tique total du pays li6e au chauffage et la

climatisation(APRUE20 I 0).

La figwe2, repr6sente les principaux types d'6nergie

utilis6e dans le secteur residentiel, la majorit6 de l'6nergie

consommer est le gaz avec 46%o, l' €lectriciia pr6sente 347o.

I[ est essentiel de rappeler que le gaz est la principale

ressource utilisde pour la production dlectrique, dans ce cas

la part du gaz fr6le les 100% dans le secteur r6sidentiel.rs

r Agrir'ullic Hlfluli{t* 14

r lnd[*ric-BTP ( Htrs HC) I

. RdsidcnttuI tcninic,ll "n

Trnrl\Fnt ll%

Figure III-58 : Consommation dnerg6tique finale en

par secteur €n 2010 (APRUE20I0)

0.19
r Bois 0,l9lo

tGaz46,W"

r Electricitd 34, I I %

rGPL 19.61%

Figurc lll-s9:Consommation du secteur residentiel en

Algdrie en 2010 (APRUE20I0)

Partout dans le monde, le secteur rdsidentiel est un secteur en pleine expansion, mais ['impact de

ce secteur n,est pas neutre sur l'6conomie et surtout sur l'environnent car il a des demandes

sp6cifiques en terme d'6nergie. Le chauffage et la climatisation repr6sentent la part principale de

consommation 6nerg6tique.

La maitrise de la notion d'efficacit6 6nerg6tique exige de pr6senter I'ensemble des techniques,

m6thodes ainsi que les solutions et les pistes de r6flexion qui s'intdressent i la probl6matique de [a

consommation dnergdtique. Ainsi notre travail apour objectifl'6tude de l'impact des mesures

d,efficacit6 dnerg6tique passives (isolation) sur les besoins 6nergdtiques thermiques d'un bAtiment

r6sidentiel conditionn6 par les donn6es m6t6orologique de la ville de Boumerdds, afin de le rendre

le plus performant. cet objectifexige une m6thodologie ax6e sur une m6thode num6rique par la

simulation thermique dynamique i l'aide de logiciels. Pour notre projet, nous avons dtablis nos

simulations par le logiciel ECOTECT 201 l.

rsMr. BOURSAS Abderrahmane, 2012-2013, MAGISTERE En gdnie climatique,Unive6itd Constantine I :(( Etude

de l'efficaciti dnergdtique d'un batiment d'habitation e l'aide d'un logiciel de simulation >

19,l6

34,1r

,16.09

41
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III-9-1- Pr6sentation du logiciel de simulation :r6

Logiciel de simulation complet qui associe un modeleur 3D avec des analyses solaire,

thermique, acoustique et de co0t. ECOTECT est un outil d'analyse simple et qui donne des r6sultats

trds visuels. ECOTECT a 6t6 conqu avec comme principe que la conception environnementale la

plus efficace est d valider pendant les 6tapes conceptuelles du design. Le logiciel r6pond ir ceci en

foumissant la rdtroaction visuelle et analyique, guidant progressivement le processus de conception

en attendant que les informations plus ddtaill6es soient disponible.

ECOTECT est bon pour enseigner au d6butant les concepts importants

n6cessaires pour la conception efficace de bAtiment.

Avatrtage:

-Prise en main assez rapide,

-Rdsultats tres visuels (parfaits pour communiquer avec des architectes),

-Bon outil pour la phase esquisse et pour bien orienter la conception,

-Nombreuses sorties vers des logiciels plus performants.

Faiblesses :

- le logiciel ne prend pas en charge le calcul d'dquilibre thermique (radiation et convection i chaque

pas de temps),

- le logiciel n'assure pas la simulation de la ventilation naturelle.

lll-9-2- Pr6sentation de l'espace 6tudie :

Notre bitiment est une habitation de deux niveaux, situee e la ville de BOUMERDES, exactement

dla ZET de ZEMMOURI EL BAHRI.

Zonage du pro et et surfaces :

Avant d'importer la volumdtrie au logiciel de simulation, nous avons prdddfini les diffdrentes zones

sur logiciel REVIT ainsi que I'emplacement et les dimensions des ouvertures.

Figure III-50 : Logiciel
201I

Pase 67
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ra+
ll
+ Ile@Soutside
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Figure III-61 : Ies differentes zones pr6senter sur REVIT

zones Surface (m'z)

Zl chambre l8

22 chambre l8

23 s6jour 10s

24 garage r 8.5

Z7 SDB t4

TOTAL 173.5

Tableau 01 les zones du RDC et les surfaces en

m2

Tableau 2 les zones du Ie'6tage et les surfaces en m2

III-9-3-La mise en place de la simulation :

III-9-3-1-Les 6tapes de la simulation :

L'6tude des besoins 6nerg6tiques du projet passe par la r6alisation de sdries de simulations

Thermiques dynamiques :

. La le'" simulation : en utilisant le brique mono mur en terre cuite, sans isolation ;

o La 2d*'simulation : en utilisant le brique mono mur en terre cuite, avec isolation extdrieure

(laine de verre) ;

. La 3dme simulation : en ajoutant une peau en fibre de ciment qui joue le r6le d'un

deuxidme couche d'isolation ext6rieure (la fagade ventil6e).

Zones Surfaces (m'z)

25 sfjour 89.5

26 chambre 24

28 SDB t4

TOTAL 127.5

External
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Ill-9-3-2-Coordonn6es g6ographiques :

Les coordonndes g6ographiques du bitiment correspondent d la ville de

BOUMERDES:

Latitude :36,7 o Nord.

Longitude : 3,5o Est.

III-9-3-3-Les donn6es m6teorologiques:

Les donn6es m6t6orologiques qu'il convient d'utiliser pour la simulation

thermique sont par d6faut celles de la station m6t6orologique correspondante d

la zone g6ographique du projet : Zammouri El bahri, BOUMERDES.

Ill-9-3-4-Paramitre du b0timent :

-l'orientation du bdtiment : Le bdtiment a une surface de 302m2orient6e SUD.

-La couleur du bdtimenl : la couleur choisie pour les parois est la

couleur blanche afin de minimiser l'absorption de chaleur.

Figure III-65 : la volumdtrie sur

ECOTECT,

lnternal External

f,olour [Beflect.]:

Emissivig: tl.3 0.s

Figure III44 : la couleur blanche sur

ECOTECT.

Site Localion

Local TimeZone:

[GMT London :l
ffigina... I gr"o... 

I

@ Use Gooole maos--.

La$ude:

F6Em?*
Longitgde:

155-'0?o-r-

Figure III-62 : Coordonn6es
gdographiques sur ECOTECT

Site Specilict
North 0ffset:

lti['-
Altitude:Er'-

Figure III{3 : IeNORD
sur ECOTECT
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B- ddfinir le type d'habillements ,

C-ddterminer le nombre maximal d' uti lisateurs,

D- g6rer la fermeture ou l'ouverture des volets

de chaque fen€tre du logement, dans notre cas

on propose ouverture raisonnable,

E- fixer lazone de confort e NtrNl8"C, MAX
26"C.

F-sp6cifier la p6riode d'occupation du bdtiment

dans notre cas un habitat occup6 pendant tous

les jours de semaine m€me les weekends.

III-9-4- Pr6sentation des mat6riaux :

Mur :
Mur en brique terre cuite

Le sol.' e b6ton lourd

AlffiEcold - Z@MatEg€md

ffiH HaQvB
FC.Bil
El:l

TEleiogan I aat-a I

adod€tk E<otect - zoc Managfist I

s&do I ex-z- I Gdl

Figure III-66 : la fenEtre des paramdtres prdsentds sur

ECOTECT

Tableau 3 Caract6ristiques thermiques du mur

Tableau 4 Caract6ristiques thermiques du sol

I

@@r

/||ifu3jd.| ,Fd* G@B

*5;':*;;ll?r#- EEE'i:E lEi-- 11

--qLon.-

'J----'o. on F

-

lflad urad
Iictd------ l=-oc-----l E

e.@d.d.H*.6-
&tu&#lEhEA.b

I I ox

NO Composants Epaisseur (m) Conductivit6
thermique

(w/m.K't

Masse volumique

((ks/m')
Chaleur sp6cifique

(ilks.K)

I Enduit i la chauxrT 0.02 0,87 l 800 431

2 Brique en terre cuite 0.30 0.70 400 700

J Enduit d la chaux 0.02 0.87 I 800 431

NO Composant Epaisseur

(m)

Conductivit6 thermique

(w/m.K)

Masse volumique
(ks/m')

Chaleur spdcifique

Ulks.k)

I Carrelage 0.02 6.14 2300 700

2 B6ton 0.1 7.56 2400 800
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Composant Epaisseur
(m) Conductivitd

thermique
(w /m. K')

Masse volumique (kg/
m')

Chaleur
spicifique
(i /ks.k)

I Carrelage 0.02 6.'t4 2300 700

2 Plancher i corps creux 0.2 4.801 1300 650

3 Enduit de plahe 0.01 1.26 1500 1000

Plancher : Plancher en corps creux

Isolant thermique.' Isolation en laine de verre

Panneaux: Fagade ventil6e en fibre de ciment

Les ouverlures : en verre

Trbleru 5 : Carrctdristiques thermiques du phncher

Tablcru 6 : Cara.taristiqu.s therrniqucs d'isolstion

Tableau 7 Caract6ristiques thermiques de fa$rde ventil6e

Composant Epaisseur
(m) Conductivitd

thermique
(w /m, K)

Masse volumique
(ks /m3)

Chaleur
sp6cifique
(i /ks.k)

I Laine de vene 0-03s 27 1030

Composant Epaisseur
(m) Conductivite

thermique
(w/m. K)

Masse volumique
(ks /m3)

Chaleur
spdcifique

0 /ks.k)

I Lame d'aire 0.06 5.560 1.3 1004

2 Fibre de cimentr8 0.02 0.36 1600 900

N' Composant Epaisseur
(m) Conductivitd

thermique
(w/m.K)

Masse volumique
(ks /m3)

Chaleur
spdcifique
(i/ks.k)

I verre 0.06 I 2500 750

Page 7
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Tableau 8 Caract6risliques thermiqucs de verre
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III-9-5- Les sc6narios:

III-9-5-1-Le 1"" scenario : (Sans isolation)

A- Les matdriaux :

Figure III-67 : B€soin 6nergetique annuel

Les zones

les couches Coupe pr6se nt6 sur f,COTECT
Plancher sans isolant

l-Carrelage 2cm
2-Plancher dL corps creux 20 cm
3-Enduit de platre 0l cm

.--!!F

Mur en terre cuite sans

isolant
l-Enduit i la chaux
2-Brique en terre cuite
3-Enduit d la chaux

02 cm
30 cm

02 cm

H
Sol sans isolant 1- Carrelage

2- B6ton
02 cm
10 cm

2

Simple vitrage Verre 06 cm

I
I

V llP,.rl)

B- les risullats et inlerprdtalion :

2

ll,

II!
E

s r{9us 2

6 drlfi,3
tsD82
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La simulation a donn6 un besoin 6nerg6tique total

annuel de 27207kllh soit19909KWh pour environ

huit mois de fonctionnement du chauffage alors que

pour les mois restants Ie rdsultat obtenu est de

7298KWh de climatisation .Ce qui donne une

performance 6nerg6tique pour [e bitiment d'une

valeur de 96 ,166 kwh/mz. an Cette valeur inclus

70,369 kwh/mz. cn uniquement pour le chauffage.

/ Selon les r6sultats obtenus, on constate
que le besoin 6nerg6tique annuel en

chauffage et climatisation est 6lev6s

concernant le premier sc6nario (sans

utilisation d'isolant), on peut am6liorer
ces r6sultats en ajoutant une couche

d'isolation.

III-9-5-2-Le 2ime scenario :(avec isolation par ext6rieur)

A- Les matdriaux :

Besoin 6trerg6tique (KWh)

mols chauffage
(kwh)

Climatisation
(kwlL)

TOTAL
(kwh)

Janvier 0 5021

Fewier 3805 0 3805

Mars 2866 2866

Awil 1575,6 0 157 5,6

Mai <ro { 0 srq s

Juin 328,5 328,5

Juillet 0 2309 2309

Aout 0 3l18,6 3l 18,6

Septembre 1386,7 1386,7

Octobre 169,2 145,6 314 ,8

Novembre 2105,5 93

Ddcembre 3837 0 3837

TOTAL 19909 7298 27207

Performlnce
6trergdtique en
(kwh/m2. an)

't0,369 25,796 96 ,166

Tableau 09 : Besoin energ&ique annuel et performence €nergetique

les couches Coupe pr6sent6 sur ECOTECT
Plancher avec isolant

1-Carrelage
2- Laine de verre
3-Plancher d corps creux
4-Enduit de plAtre

2cm
l0 cm

20 cm
0l cm 3

l-Enduit d la chaux 02 cm
2- Laine de verre l0 cm
3-Brique en terre cuite 30 cm
4-Enduit a la chaux 02 cm

2

Sol avec isolant 1- Canelage 02 cm
2- Laine de verre
3- B6ton l0 cm

10 cm

Double vitrage 1-Verre
2-lame d'aire
3-Verre

06 cm
04 cm
06 cm I I

Pase 73

502t

0

0

0

2198

I ,'

Mur en terre cuite
avec isolant

3

t, { i S\

.it 4
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Figure III-68 : Besoin energdtique arnuel

B- les risultols el inlerpftlation :

La simulation a donn6 un besoin 6nerg6tique total

anlJluel de 16650kW soit 9661KWh pour environ

huit mois de fonctionnement du chauffage alors que

pour les mois restants le r6sultat obtenu est de

6988KWh de climatisation. Ce qui donne une

performance 6nergdtique pour le b6timent d'une

valeur de 58,852kwh/m2. an Cette valeur inclus

34,l50kwh/m2. an uniquement pour le chauffage.

r' Selon les r6sultats obtenus, on constate que

les besoins 6nerg6tiques ont diminu6 par
rapport i la simulation pr6c6dente apris le
renforcement avec un isolant, mais ces

r6sultats peuvent 6tre encore am6lior6s en

utilisant des nouvelles techniques ou

systime isolation tell que la fagade

ventil6e.

Besoin 6nerg6tique (KWh)

molns chauffage
(kwh)

Climatisation
(kwh)

TOTAL
(kwh)

Janvier 2554 0 2554

F6wier 1860,8 0 1860,8

Mars r 398 0 r 398

Avril 702,8 0 702,8

Mai 0

Juin 542 542

Juillet 2051 2051

Aout 0 2652 2652

Septembre 0 1464

Octobre 69,8 238,3 238.3

Novembre 1024,7 41 1065..7

f)6cembre 1827 0 t827

TOTAL 966t 6988 16650

Performance
6trerg6tique
et (kwh/
m'. an)

34,r 50

24,702

58,852

Tablcaul0 Besoin energetique armuel et p€rformance 6nergdtique

Page 7 4
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Chapitre III : Le proiet architectural

les couches Coupe pr6sent6 sur ECOTECT
Plancher avec isolant

1-Carrelage
2-Lune de verre
3-Plancher i corps creux
4-Enduit de pldtre

02cm
l0 cm
20 cm
0l cm

3

Mur en terre cuite avec
isolant et fagade
ventil6e

l-Fibre de ciment
2- lame d'aire
3-- Laine de verre
4-Brique en terre cuite
S-Enduit d la chaux

02cm
06 cm
l0 cm
30 cm
02cm

ug
F
=e

uo

=

2

Sol avec isolant l- Carrelage
2-Laine de verre
3- B6ton

02cm
10 cm
10 cm

INSIDE

Double vitrage 1-Verre
2Jame d'aire
3-Vene

06 cm
04 cm
06 cm

I I

III-9-5-3- 1" 3cme scenario :(avec isolation par ext6rieur et fagade ventil6e)

A- Les matiriaux:

B- les risultats et interpritation :

Figure ltr{9 : Besoin energ&ique annuel
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Chapitre III : Le proiet architectural

Les r6sultats pour ce montrent que le besoin

dnergdtique total annuel est 9465,1kWh y
compris639l,6 KWh pour la climatisation et

3073,5KWh pour le chauffage. Ce qui donne une

performance 6nerg6tique pour [e bdtiment d'une

valeur de 5&852kwh/m2. an-

/ on constate que les besoins 6nerg6tiques

ont baiss6s par rapport aux simulations
pr6cfientes apres le renforcement en

isolation multi couche.

III-9-6-Comparaison et synthlse :

I Besoins inersitiaues de chauffape et

climalisstion :

Les resultats du 2c'" sc6nario ont montr6 que

I'utilisation de l'isolation en laine de verre

r6duit la consommation d'6nergie de 38oZ

du besoin d'6nergie total y compris 51,47%

du besoin en chauffage.

a

Les r6sultats du 3h" sc6nario ont montr6 que

l'utilisation de faqade ventil6e r6duit la

consommation d'6nergie de plus de 43% du

besoin 6nerg6tique du bAtiment isol6

seulement avec de la laine de verre.

Besoin dnergdtique (Kwh)

moms chauffage
(kwh)

Climatisation
(kwh)

TOTAL
(kwh)

Janvier 977 0 2554

F&rier 594 0 1860,8

Mars 426,6 0 1398

Avril 135 0 702,8

Mai 50,7 2,6 224

Juin 0 619 542

Juillet 0 1782 2051

Aout 0 2228 2652

Septembre 0 1387 1464

Octobre 11,7 314 238.3

Novembre 115 ( 57 1065,7

Ddcembre 543 0 1827

TOTAL 3073,5 6391.6 9465.1

Peaformrnce
dtrergdtique en
(kwh/m2. an')

r0,864
,, <o,

33,4s6

Tablcau I I Besoin energetique annuel et performance energetique

Besoin 6nerg6tique
(KWh) sc6nario scenarto
Chauflage (kwh) 19909 9661

Climatisation (kwlr) 7298 6988

Besoin total (kwlr) 27207 16650

Energie 6conomis6e
(%")

38,8

Tsbleau I 2 Besoin energetique annuel €t le pourcentage d'energie

Besoin 6nerg6tique
(Kwh)

2ame

sc6nario
3.me

sc6nario
Chauffage (kwh) 9661 3073,5

Climatisation (kwh) 6988 6391,6

Besoin total (kwh) 16650 9465,t

Energie 6conomis6e
(%)

43,15

TablcaulS Besoin energetique annuel et le pourcentage d'energte
consomm6.
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Les rdsultats montre que l'isolation en multi couche permet de minimiser le besoin en

6nergie pour le chauffage et la climatisation avec un pourcentage de65, 2o/o. Pour le

chauffage la r6duction atteint les 84,5yoet en climatisation la r6duction atteint les

l2'4o/o' 
besion 6nergitique en KWh

30000 rchauffage I climatisation atotal

a

Besoin 6nerg6tique
(Kwb)

1".
sc6nario

2ame

scenarlo
3amc

sc6nario
Chauffage (kwh) 19909 9661 3073,5

Climatisation (kwlt) 7298 6988 6391,6

Besoin total (kwh) 7298 16650 9465,1

Energie 6conomis6e
(%)

65,2

Tsblcaul4 Besoin energetique annuel et le pourcentage d'energie consommd

20000

10000

h il0

I La oerformance dnergitioue

C'est la quantitd d'dnergie que consomme annuellement le batiment eu

6gard d la qualitd de son bdti, de ses dquipements 6nerg€tiques et de son

mode de fonctionnement.

La performance 6nerg6tique se traduit au pr6alable par le DPE ou

diagnostic de performance 6nerg6tique qui positionne le logement ou le

bdtiment dans une 6chelle 6nergdtique allant de A i G, appel6e 6galement

"6tiquette 6nergie", qui indique le niveau de consommation de chauffage,

d'eau chaude sanitaire, et de climatisation.le

1er sa6nario 2dme
scdnario

3Eme

sc6nario

Figurc III-70 : Besoin dnergdtique annuel pour les trios

Figure III-71 : L'€tiquette
Energle pour connafue la
consommation d energie

Le bitiment est Class6 en classe C du diagnostic de performance

6nerg6tique grice au mat6riau de construction en terre cuite,

Le batiment est Class6 en classe B du diagnostic de performance 6nerg6tique gr6ce d

I'ajout d'isolant en laine de verre,

Le batiment est Class6 en classe A du diagnostic de performance 6nerg6tique gr6ce au

renforcement d'isolation en multicouche par la fagade ventil6e fabriqud en fibre de

ciment.

a

adlra.ro.tr!fi tirlrld{lr..

DD
D

D

-

D
G]
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ler sc6nario 2"' sc6nario 3"u sc6nario

Performance
6nerg6tique(kwhl
m2,an)

96 ,t66 58.852 33,456

L'itiquelle Energie
I

. ii.,..i, a_ lrrrc.ve.r

4I

.ij,:w'!- ar.rarvlrr

Y Svnthise:

Le choix du type du mat6riau de construction c'est r6v6l6 fondamental dans la

ddtermination du besoin dnerg6tique total, en effet les r6sultats de la simulation ont

montrd que le brique mono mur en terre cuite et le systdme d'isolation en multi couche

sont suffisons pour rendre notre r6sidence < un bitiment ir basse consommation

6nerg6tique > avec une performance 6nerg6tique id6al class€ dans la class A de l'6chelle

dnerg6tique.

Chapitre III : Le projet architectural
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Chapitre III : Le proiet architectural
.*

CONCLUSION GEITIERALE :

Dans le travail pr6sent6 nous avons tent6 de r6pondre d une probldmatique qui traite

insertion de notre projet dans un cadre d'6cotourisme.

Nous avons essay6 d'am6liorer la proposition faite qui consiste d'intdgrer 12 marinas

r6sidentielles dans un zone d'expansion touristique par la proposition des espaces de

consommations et des activitds relatives au site en tenant compte de l'aspect bioclimatique et la

notion de ddveloppement durable,

Malgr6 que l'Alg6rie est encore un pays tiers-mondistes qu'il est difficile d'attraper un

certain niveau de technologie mais on a essay6 comme m0me d'engendrer une nouvelle technique

isolation pour maitre les individus dans des conditions de vie confortable et agr6able, et pour

r6duire la consommation dnergdtique et l'6mission de gaz i l'effet de serre,

Cela nous a permis d'approfondir nos connaissances, de mieux comprendre les interfaces du

projet et de cerner l'objectifde l'option.
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L'annexe No0l :

1-2 Cornpos-tiorr du syst&rne
@-€.a-

Sa6-cofrerErb

lddatlrdn.€-

FEMCELLFaTTF.eT }rf'
ed6q@

Affiru6l,6F^t.4g,.hc

Fixation sur sous-construction en bois : Fixation sur sous-construction en aluminium

2.14tu-ffi-l&:
htuffi&e!
ary*oE

rl

&

i, h-c-a# 
- 

s a rya& 6 *r 6* a+ffF

arbE--- Et#a6-*---*l#

r
I

T
-I[,-1

\

E
L

\-I
I
kI

L
m

tE



Pour les murs :

1 systcrne constn ctlf porrr lrltlrnents Jrrsqrr'i 3 nlvearrx

*taarDcb.-l-'Ea
Errlrt rniq.! -arylfErlto,6E--frlcbrrchr- g-tr-r-.r
d,*r

Brd€F

Ea-.Ea€- * 
- 

qF hldr Ftlrg
L"*pB
t b r aaac 

--d. 
t!lF- RqP Falta,

.ErrgffiOtr-EPCL4
F.l*Ei.dr*CtE

i
2
t

a
5
6
7
C

socles :

2 Socle

L*cEHrl-.--r
aE.Sp

ffiffi

T&+€

2

5

a

s

3

,

c

Edn* i " tg

rs.affiWr@R@m
(Avre 6r-rrdtr96ffi. eEryaD

Pour les

t
2

I

=>

Ir

1

2

li



fll=-=.'-""':e* .r-a.&al..AllEarA '\r-nao , vcft Prru
(st-ar- q*uda gE r.E G. v- sq€ aD

-9*ffid&rd*l-al'--c.dE & -.-r--l_.ll-t- & -.tiloE
Had'---i
E.ria d€ 

-rra&i 
d.--

3
3-5

Raccord s...r t€n6tre
Lllrlaart aL faatetae awac atora

2

4

)

E
.tr-aiddgEre
Egj..rrr.a.

Fru,!btr,E,

Pour les fen6tres :

i'



Pour les toitures :

4 Toltura en F€flta - J5rrr gctt tter('au

lrdaFlh{fta* l*{Cfl--AlDar.t \.\a-8, rr.aE Fffi
(ty*@ @'r*1, {lla6a-ra.a- !.Ea. Eag- al

t
e

?

5 Toltrrre plate

ESr.rG I lel

Ei** reffiwrffiffiE :*-d--I-+-t
!

2
red'ffi

Edd€ r fo

E
ffid--r&r
*&5-tr-

!.
I

L
1

l

I

Ir*J

,

L.$ I

_T

*{



L'annexe No02 :
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L'annexe N"03 :

Comment foncdonne un chauffe'eau solaire?

L,6changeur thermique (3) (serpentin) cdde ses calories solaires d I'eau sanitaire. Le

liquide refroidi, repart vers le capteur (4) or) il est i nouveau chauff6 tant que I'ensoleillement

reste efficace.

Le ballon de stockage (5) ou le ballon solaire est une cuve mdtallique qui constitue la

rdserve d'eau sanitaire. L'eau froide du r6seau (6) remplace I'eau chaude soutirde, elle sera de

nouveau r6chauffde i son tour par le liquide du circuit primaire.

Le circuleteur (7) met en mouvement le liquide caloporteur quand il est plus chaud que

I'eau sanitaire du ballon. Son fonctionnemsnt est commandi par un dispositifde regulation

(g) jouant sur les diff6rences de tempdratures : si la sonde du ballon (10) est plus chaude que

celle du capteur (9), [a r6gulation coupe le circulateur. Sinon, le circulateur est remis en route

et le liquide primaire r6chauffe I'eau sanitaire du ballon.

En hiver ou lors de longues p6riodes de mauvais temps, la totalitd de la production d'eau

chaude ne peut 6tre assur6 par cette dnergie solaite, un dispositif d'appoint (rdsistance ou

serpentin raccordd d une chaudiire d'appoint) (12) prend donc le relais et reconstitue un

stock d'eau chaude.

!

6\

4

1

3
Rdgd€leur

sotsiro a 6l*rMts siptts avtr d${rag6 ddpFinl

Ezu chaJde smiare

OttdEte d

CiBril Wiftire

Edoo d€ stoc*4e

Cadeu

Ciculdeur Arivee deau foite

a€c aira{blioi

Dans le panneau solaire thermique,

l'eau ou un liquide caloporteur chauffe

sous I'action du soleil. Ce liquide circule

alors vers le chauffe-eau. Il traverse [e

chauffe-eau dans un serpentin et di{firse la

chaleur qu'il a emmagasinde. Puis, il
remonte vers le panneau. Une 6nergie

d'appoint permet de chauffer votre eau les

jours de mauvais temPs.

Le capteur solaire (l ) absorbe

l'6nergie des rayons du soleil et la restitue

sous forme de chaleur, ce capteur est en

g6ndral plac6 sur le toit.

Le cireuit primaire (2) transporte la

chaleur, il est 6tanche, calorifug6 et

contient de I'eau additionn6e d'antigel' Ce

liquide s'dchauffe en passant dans les tubes

du capteur, et se dirige vers un ballon de

stockage.

Sude de terFadue
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