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II.INTRODUCTION

I-1 L'actualit6 du thime :

L'efficience 6nerg6tique designe les efforts d6ploy6s pour reduire la consommation d'6nergie,
que ce soit par une utilisation plus efficace ou une diminution de la consommation 6nerg6tique ou
par une utilisation rdduite des sources d'dnergie conventionnelle.
La prise de conscience de I'utilisation rationnelle de 1'6nergie touche les secteurs public et priv6, du
transpor! de l'indushie et du bal'ment.
la figure suivante prcsente les taux de consommation d'6nergie en 6lectricit6 et en gaz

dans differents secteurs :

La question 6nerg6tique donc constitue l'une des principales prdoccupations 6conomiques
mondiales et I'industrie du bdtiment repr6sente d elle seule la grande tranche de consommation
6nergdtique au monde.
Il apparait important que la science du bitiment continue de mettre au point des solutions rdelles et
durables aux d6fis qui nous sont pos6s en matidre d'6nergie et d'environnement.
L'approche bioclimatique en architecture alors permet de profiter du potentiel des forces de la
nature pour r6duire le taux d'6nergie consomm6e avec un confort optimal.
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I-2 Choix de sujet :
Parmi les responsabilit6s confiees aux architectes c'est de proposer des solutions passives

pour r6duire cette crise d'dnergie dans le secteur du bdtiment notamment lhabitat tout en prenant

en considdration quelques pararndtres ,comme le montre le schernas cidessous ,lhabitat en

gdndral doit dquilibrt entre trois facteurs ;dconomique dans le point de vue du co0t de

construction et materiaux et dans le point de rT re de consommation d'6nergie utilisde pour

optimiser le confort.
le deuxiime facteur est celui du climat qui se base sur I'utilisation de la force naturelle pour
favoriser des objectifs diff€rents et le troisidme consiste i respecter le facteur sociologique qui
prend en consid6ration les traditions et les relations entre les habitans ...

En essayant de faire un dquilibre entres ces facteurs,on a choisi de se concentrer sur le vent
et de faire une 6tude sur la ventilation naturelle dans le secteur de I'habitat .

I-3 .Le but de ls recherche :

Ce travail conceme l'6tude des 6coulements d'air naturel i I'intdrieur des bitiments et des systdmes

passifs dans le but de prdsenter les 6l6ments d prendre en consideration, l'inlluence des

principaux choix architecturaux et les diff6rents dispositifs pour une borme ventilation naturelle i
I'int6rieur d'un logement .

I-4. La limite de la recherche :

Notre projet est proposd comme un projet type pour les logements qui respirent dtablis dans la
zone de Blida sans un site bien pr6cis of l'Atlas tellien protdge la ville des vents secs du sud en

provenance des Hauts Plateaux. Cette protection permet d la region de b€n6ficier du climal
m6diterran6en.

I-5 .Objet de soutenance :
L'objet de notre soutenance consiste d appliquer les connaissances acquises et ls5 analyses

qui ont ste faites durant note recherche dans un projet de fin d'6tude, en proposant rm b6timent
pour habitation de 20 logements de type social en mettant l'accent sur les ddtails et types des

ouvertures influant sur la bonne ventilation naturelle .
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I-6. M6thode et structure de la recherche :

Notre m6moire est structur6 en deux parties, la premidre conceme le corpus th€orique, il s'agit

d'introduire le thdme de recherche au confort interne du bdtiment.

la deuxidrne partie pratique basee sur lhpplication des strategies de ventilation naturelle les plus

addquates dans la realisation d'un projet .

Ce travail est compose donc d'une introduction et de deux parties :

L'INTRODUCTION / c'est le preambule de notre recherche, il pr6sente d'une manidre gdn6rale

le contenus de ce travail par la probl6matique , le choix du sujet de recherche avec ses buts et ses

limites .

LA PREMIERE PARTIE thdorique, consiste en la compr6hension des diff6rents concepts et

notions cl6s sur notre zujet, elle decoule d'une recherche sur I'int6r6t de la ventilation pour les

locaux intemes, elle est repartie en deux chapitres.

. I)ans le premier chapitre nous analysons les informations existantes en matidre de confort et

d'hygidne par la ventilation naturelle ,en s'int6ressant aux types de ventilation et m6thodes

d'6valuation ainsi que les techniques adaptdes pour les renouvellements d'air d l'intdrieur des

locaux d usage dtrabitation en prcsentant d'rme manidre g6n6rale les facteurs urbains qui
influent sur la ventilation naturelle et les principaux facteurs de conception en faisant le point

sur les ouvertures par les ddtails ,les types ,les dimensions et leur positionnement dans le

logement .

. Le deuxi&me chepitre ,consiste dans rm premier point d presenter les techniques anciermes et

traditiorurelles des concepteurs pour rdgler le probldme de ventilation dans les locaux et dans

le deuxidme point c'est de prdsenter des exemples sur des constructions neuves existantes

dans le monde exploitant les techniques de ventilation naturelle passive.

LA DEUXIEME PARTIE oratique.

cette partie est une interpretation des r6sultats obtenus de notre recherche dans un projet d' habitat

collectif de type social en prdsentant les ddtails et les positions des fenEtres choisis en

fonction de type de ventilation dans un but bien pr6cis c'est celui de proposer des solutions

economiques pour 6voluer le confort des habitants ,qui presente dans notre pays des

logements de niveau de vie moyen dont les causes provenant des demandes excessives de

logement, incitant l'dtat e choisir la formule d'habitation d r6alisation rapide et d moindre cout

au ddtriment du systdme du confort des habitants de qualit6 et de la longevitd du bati.

LA CONCLUSION GENERALE, expose les conclusions tir6es de cette recherche, des

recommandations architecturales et techniques seront 6tablies pour I'am6lioration du confort

des habitants et minimiser l'dnergie consomm6e par la ventilation naturelle.
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II. CHAPITRE 1

PRINCIPES ET PROCEDES DE
\IENTILATI ON NATURE LLE



C'hapitne 01: Principes et proc6d6s de la ventilation natrrelle

II- 1 D6finition de la ventilation naturelle :

La ventilation est une action de produire une circulation ou un courant d'air et assurer sa rdpartition
dans le milieu consid6r6

La ventilation naturelle est I'un des d6frs les plus complexes de la conception bioclimatique des

6difices, car elle est tributaire de plusieurs paramdtres variables dans l'espace et le temps pour

repondre aux objectifs suivants :

r Pour 6c.onomiser l'6nergie
Un bdtiment avec des sy$emes de ventilation naturelle consomme beaucoup moins d'dnergie

notamment l'dnergie dlectrique en reduisant le co0t dnergdtique des appareils de climatisalion

ainsi des dconomies du fait que la ventilation naturelle ne n6cessite pas le recours i des appareils

energivores pour deplacer I'air, qui sont rcmplaces par les forces de la nature.

Toutes ces dconomies permettent de compenser largement les cofits suppl6mentaires dans

I'amdlioration de l'€tanch6itd de I'enveloppe (calfeutrage des fen6tres, isolation des parois et des

toitues...).

. L'hygrine de I'air
Le renouvellement de I'air reste la solution la plus simple et la plus efficace pour 6vacuer I'air

vici6 produit d I'int6riew de la maison et lutter contre lhumiditd.
r Confort et rafraichissement

Elle contribue au confort thermique en augnentant les pertes de chaleur du corps par convection

naturelle, en 6vitant I'inconfort dt d la moiteur de la peau. Elle est en fonction de la temp6rature

et de I'humiditd relative de I'air i l'interieur du bitimen! et d6finie principalement en terme de

"vitesse de I'air" plut6t qu'en terme de "renouvellement d'air".
o R6server le bitiment

Une ventilation satisfaisante des diff6rentes parties du logement est indispensable pour 6vacuer
I'humiditd qui represente la cause principale des moisissures et des condensations au niveaux des
fen6tr,es en remplagant I'air humide par rm air plus sec.

6
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Chapifre 01: P et de la ventilation nstur€lle

ll- 2 Le m6canisme de la ventilation naturelle :
Dans I'habitat individuel comme dans l'habitat collectif, la ventilation naturelle exploite les

moteurs naturels: le tirage thermique et le vent (force 6olienne).

ll- 2 .l Tirage thermique
k mouvement d'air causd par la diffdrence de densitd (emperature) entre l'air chaud et I'air

ft,oid (l'air chaud a tendance i aller en hauteur). I

ll- 2 .2 Effet du vent
Moteur prirrcipal de la ventilation tranwersal{ou traversante), k vent induit une diff6rence de

pression entre la fagade expos6e (en surpression) et celle qui est i I'abri (en depression), ce qui

engendre rm &oulement d'air de la zone en surpression vers la zone en d€pression.

fig 4 : Effets combinds (source Auteur)

II- 2 .3 Effet combin6s
Mouvement d'air i I'int6rieur d'un bdtiment est souvent le resultat du tirage thermique combind

i I'effet du vent, avec plus ou moins une certaine pr€dominance de l'un sur I'autre. L'action du vent

est plus importante pour les b6timents de faible hauteur. Ainsi, i partir d'une certaine vitesse, le vent

devient dominant par rapport i I'effet de tirage thermique .2

I concevoir les bdtiments de demain :http://wwr .concept-bio.com-/vcntilation-naturolle .

'? guide pdf : intCgration architecturale :enveloppe du batiment page 50
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Chapitt 01: Principes et proc6d6s de la ventilation natrrelle

II- 3 Taux de renouvellement drair :

La quantitd d'air n€cessaire depend d'un certain nombre de facteurs les plus importants sont :

. Le taux d'occupation de la pidce ;

. La naflire des activit6s;

. t a quantite et la nature de la pollution (provenant aussi bien de I'intdrieur que de I'exterieur).

. L'environnementext6rieur;

. L'entretienhygi6nique.

Des d6bits de conception minimum d6pendent dans certains cas de la superficie du plancher du

local.

Les graphes ci-dessous indiquent l'dvolution du d6bit minimum exig6 (axe des ordonn6s en

1m3 N# ) en fonction de la superficie du local pour les locarx concemds (axe des abscisses en m2).

/

I

I /

/

/

I /

*it rin irru.n E(i* lcn rl..h .rf)

:

75

50

25

r dtgrts3

- 
ctE irE f€nnae 58Ie & lEin

E S4ou.sgh.r, sde i nEtE

'1C ?o?,4
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50

graphel : taux de rcnouvellement d'air pour les pi0ces du logement (source:

ht$://www.cstc.be./hornepage/indexcfin?caFpublications&sub: infufiches&pa

r42a FZ)

On remarque qu'en arrivant d une certaine superficie plus on augmente la surface le d6bit exig6

sera constant ; i partir de 2l m2 pour les chambres et les salles d'eau et 42m2 poru les sejours .
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Ctepihe 01: Principes et proc&s de la ventilation naturelle

II- 4 tes facteurs de base pour la strat6gie de ventilation naturelle :

Dans le but d'optimiser la ventilation naturelle dans un 6difice, l'architecte doit rep6rer et

int6ger, des les premiers stades de conception, toutes les contraintes li6es au contexte de son

intervention inhdrentes de l'air. Ainsi nous pouvons schdmatiser la d6marche d suivre d travers le

schdma cidessous :

Colldcte des donn6es

climatiques
Implantation du
b6timent: topographie du
site et microclimatique

Choix de la strat6gie
de ventilation: forme
de l'edifice...

sch6ma2 : processus du choix d'une stratdgie de ventilation naturelle

II-4.1 Donn6es climatiques :

Ce sont les premidres donnees d analyser, avant le ddbut du processus de conception, elles

sont rdcuper€es au niveau des stations met6orologiques locales. Leur r6le est d6terminant dans le

choix des dispositifs de ventilation naturelle i projeter par la suite. Ces donn6es nous renseigtent

sur le rdgime joumalier des ph6nomdnes suivants : la vitesse et la direction des vents, la

temp,drature de I'air, lhumiditd de I'air, le taux d'ensoleillement.

Et la vitesse du vent dans les villes est aujourdhui trds mal connue et elle ddpend fortement de

I'environnement proche du bitiment. Une 6tude par simulation aeraulique du contexte urbain sera

souvent n6cessaire pour avoir une meilleure idee des vents i I'echelle du bdtiment . Plusieurs

methodes simples et ddtaillees existent dans la litterature pour d6terminer I'effet de la localisation

du b6timent sur la vitesse du vent. Cependant, pour les sites urbains ces m6thodes sont toujours

approximatives.

Le d6bit d'air induit par le vent est r6gi par la formule suivante : :K. A. V avec

. Qv : d6bit d'air induit par le vent (m3/s) ;

. A: surface libre d'ouverhrre (m2) ;

. V : vitesse du vent (m/s):

. K : Coefficient d'efficacit6 (-).

k coefficient d'effrcacitd d6pend de l'angle d'attaque du vent et de la taille des ouvertures d'entrde

et de sorties. Ce coefficient varie entre 0,4 pour un vent ayant une incidence de 45" d 0,8 pour un

vent perpendiculaire d la fagade.

L'on comprendra aussi aisement que le vent est moins obstrud en hauteur ce qui augrnente le d6bit

d'air induit par le vent sur les dtages supdrieurs.3

3 http:i/www.guidebatimentdurable.brussels/fi/mouvement-d-aA-a-l-origine-des-debits-d-air-de-ventilation.html?IDC:7E4E

9
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Cha 0l: Prin de la ventilation naturtlle

. t a formule suivante perrnet d'adapter la vitesse du vent en fonction de la hauteur. Elle est valable

pour une hauteur de 0 i 100m et ne prend pas en compte les obstacles au sol. Sans 6tude adraulique

ou mesure sur site, il est difficile d'estimer lajustesse de la vitesse du vent aux faibles hauteurs situdes

dans un environnement urbain.

Avec :

I^a figrne ciJessous ilustre I'effet exponentiel de la vitesse du vent sur la hauteur en fonction de

l'environnement.

L'environnement a une grande influence sur la vitesse et la direction du vent.

Puisque celui-ci influe de fagon importante le taux d'infiltration d'air du b6timent, il est impdratif de

connaitre l'environnement dans lequel le bdtiment va 6tre construit a

I[- ,1.2 Donn6es microclimatiques :

Aprds avoir analyse les donndes climatiques, il est n6cessaire de passer d l'dtude de paramdtres lids au

site d'intervention d une echelle plus r6duite. Une 6tape trds importante pour prevoir le comportement

a6rodynamique et thermique de I'environnement immediat et surtout afin d'anticiper les al6as li6s d la

nature du site relatifs d la rugosit€ du site (ville, campagne, mer) ; prdsence d'obstacles et de masques

(relief, bdtiments...) ; I'albedo moyen des surfaces (nature des surfaces...) ; la concentration des

polluants ; l'6mission de chaleur anthopique.

Dans le but d'am6liorer I'efficacit6 d'une ventilation naturelle, le concepteur doit dtudier

minutieusement les specificitds microclimatiques du site d'intervention afin d'anticiper leurs

inlluences sur les donn6es climatiques regionales et de pouvoir ainsi en tirer profit

o 
Analyse des paramCfes agissant sur le vent et sa vitesse http://www.energieplusJe site.be/indeLphp'tid= 11242#02
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fig5 : lmpact des bAriments yoisins srr l'acces au vent (source Anllse des

pararnChes agissant sur le rcnt et sa vitesse h@://rryww.energieplus)
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et

v@) : vitesse du vent i la hauteur souhaiGe ;
v ro : vitesse d la hauteur de l0 m ;
h ro : hauteur de l0 m ;
h : hauteur souhait6e.
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Chapitt 01: Principes et ploc6d6s de la ventilation natrrtlle

.- \. lnrplant:rtion dcs bitilnttttr

Dans I'implantation du bitiment, on doit avant tout i s'orienter vers les vents dominants.

A l'dchelle urbaine, il ne faut pas oublier qu'un bitiment est ftrEment situ6 seul dans un endroit, il est

souvent entoure d'autres ddifices. De ce fait, il est impdratif d'optimiser leur emplacement par rapport

au vent afin de diminuer les obstacles et permettre une circulation du vent sur chaque b6timent.

De faqon g6n6rale, pour une direction du vent donn6e, un bdtiment positionnd derriere tm autre

bdtiment sera correctement ventil6 si la distance les s6parant est d'au moins 5 fois la hauteur du

premier b6timent. Dans la r6alitd, cette distance peut 6tre diminude ou remplac6e par une formule

simple comme Ie montre la figure cidessous.

L-a figure cidessous presente les diftrentes positions des groupes de b6timeats .On remarque que les

configurations en quinconce (3) sont donc pref6rables du point de vue de la ventilation que les bdtiments

plac€s perpendiculairement au vent et ainsi plus favorables d la dispersion des polluants qu'un quadrillage

normal.s

5 https://sites.google.com./site/efficacitebatiment/efficacite-passive/notions-sur-le-passiflla-ventilation-naturelle
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Chapitre 0l: Principes et proc6d6s de la ventilation naturelle

B, L'impact dc la r 6g6t:rtion :

La taille et le type de la vdg6tation ainsi que sa disposition permett€nt de cont6ler et de

diriger les fltx d'ah en crdant des zones de surpression et de d6pression dans le but de d6vier ou

au contraire de canaliser te vent afin de renforcer la ventilation naturelle.

La v6g6znon (haies et arbres a feuillage persistant ou caduques...) peut 6tre utilis6e, pour freiner les

vents dominants en hiver et modifier leur profil d'6coulement pour canaliser les brises d'6t6.

Les haies v6g6tales peuvent jouer le r6le de d6flecteurs, car positionndes i c6t6 des ouvertures

orientdes paralldlement vers la +direction des vents, elles cr6ent des zones de surpression qui

permettent de rediriger les flux d'air i I'int6rieur de l'6difice. Cependant, une vdgdtation mal

positionn& peut generer des effets desagreables.

fig 8: l'dcoulement d'air par I'agencement des arbres ( source Auteur ).

.Jr \
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t
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fig 9:t comportement du vent face aux arbres A feuillage persistant et
caduques (source Auteur)-
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o
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o
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figl0 : Utilisation de la v6gdtation pour amdliorer la ventilation
naturelle (sourceAuteur).
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Chapitre 0l: Principes et proc6d6s de la ventilation naturelle

('" l..r topograJrhit du rite

L,a topographie du terrain modifie le comportement du vent en vitesse et en direction' la bonne

maitrise de la morphologie du terrain et de son rapport avec remplacement du bitiment est

primordiale. trs effets les plus r6pandus sont illustr€s d^ns la figure suivante :

II- 5 facteurs de la conception alfectant la ventilation :
L'6coulement d'air a I'int6rieur de l'6difice d6pond principalement de I'orientation de l'ddifice par

rapport aux vents dominants, la position et dimension des ouvertures et la presence d'obstacle

(Cloisorl mobilier...) et la g6om6trie de l'espace int6rieur ; une bonne configuration de tous ces

paramitres peut contribuer i opimiser la ventilation des espaces intErieurs

lI- 5.1 orientation par rapport au vent :

z- .\. ,\nglcs d'incitlenet tltt rcnf
L'orientation de la fagade au vent ne devrait pas s'6carter de la direction du vent favorable de

plus de 45". Sa pression reste n6anmoins sensible jusqu'd rm angle de 30", parfois cette orientation

peut s'avdrer impossible (favoriser I'ensoleillement, une seule faeade...), l'utilisation de d6flecteurs

permet de rediriger les flux d'air pour am6liorer la ventilation naturelle des espaces intdrieurs. 6

6http://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/concevoirla-circulation-de-l-air-a-l-interieur-du-

batiment.htrnl?lDC: 7850
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fig l2:Angle d'incidence du vent (Source: guide :Architecrure clirmtique
dquilibrde ;conception ddrnarche et dimensionnement pl I l)
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fig I l: I'impact de la topographie sur le mouvement du vent (Source :

EI{SAL - RENEC 2 0ll - Tentilation nanrelle dans l'habita, Wge 50)
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Chapitre 0l : Principes et proc6d6s de la ventilation naturelle

z Ii. l{i'partition dcs champs de pression

Un ddifice est comme immerge dans un fluide qui est I'air. Quand cet air s'6coule au voisinage d'un

bdtiment, il engendre des champs de pression repartie in6galement sur les diff&entes parois

(fagades, toiture, terrasse...). Le reperage de ces champs de pression, pouvant 6tre positifou
n6gatif, permet de bien positionner les ouvertures (entr6es et sorties de I'air).

Dans cette image, on voit bien que le c6td face au vent est en surpression et l'autre est en

depression. La toiture est partag6e en deux lorsqu'il y a deux pans : dans le vent, en surpression,

sauf i proximit6 du faitage et sous le vent en d6pression.

II -5.2 La forme du bitiment:
Impactant sur I'accessibilitd au vent et sur le ph6nomdne naturel de I'effet cheminee, les b6timents

hauts augmentent I'efficacit6 du rafraichissement Aussi, les bitiments fins sont plus avantageux que

les b6timents 6pais. En effet, les bAtiments 6pais rendent difficile la mise en euwe d'une ventilation

naturelle efficace jusqu'au centre du bdtiment. 7

On recherchera donc d adapter des formes ad6quates pour le bdtiment selon le climat :

. dans les zones humides on opte pour des formes lin6aires et 6troites ou

bien I'on donnera accds a une cour int6rieure qui pourra servir

d'dvacuation naturelle pour favoriser la ventilation transversale ;

. dam les zones arides des forrnes compactes prdsentant des vides d I'interieur, minimisent

I'exposition aux vents chauds et favorisent la ventilation i tirage thermique gr6ce au patio

crde I'int6rieur du vide.

' ntg,lf*.--guid"b.timentdrrable.brusselVfr/irylantation-et-furme{es.batimenfiuels-choix-influencent-les-

ooo
o

fig 13 :la repartition des champs de pression (+) et ddpressions (-) sur les diffCrents types de toiture .

(source Auteur)

effets-du-vent.html? IDC: 7849
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Chapitre 0l : Principes et proc6d6s de la ventilation naturelle

II- 5.3. Influence des cloisons (obstacles int6rieurs):
Les cloisons intdrieures (et parfois le mobilier) constituent des obstacles int6rieurs pour

l'6coulement d'air, car elles reduisent sa vitesse (pertes de charge) et modifient la distribution

des flux (contoumement de l'obstacle et d6collement) dans les cas ori l'usage de l'espace le

permet le plan <libre> offre la situation la plus optimale. Dans le cas of une cloison

perpendiculaire d l'dcoulement d'air serait in6vitable, il est recommandd de la rapprocher de la

sortie d'air pour limiter la zone non ventilde, d'un autre c6td la pr€sence d'une cloison peut

contribuer i mieux repartir le flux .E

E kwe : I'homme l'architccture e, le cli nat par Gironi Baruch, 6dition Paris 1978 en tangue frangaise

(tangue d'origine anglaise)
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figl4 : Influences de la r€pctition des cloisors sur l'€coulernent de l'air (souce ltomme I'architectu€ et le

climat de ciYoni)

II- 5.4 Utilisations des d6flecteurs :

ks ouvertures d'^limentation en air comme leur noms I'indiquent ne peuvent 6tre orient6es

que vers la direction du vent dominant dans un but de rendre la ventilation naturclle plus

efficace.

Dans certains cas, I'utilisation des d6flecteurs est favorable pour accroitre les zones de

surpression en iunont, affin de contdler, rediriger et d'augnenter la vitesse de I'air entrant

(pow un balayage optimal de I'espace).
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Chapitre 0l : Principes et proc6dds de la ventilation naturelle

A. D6flecteurs horizontaux :

Les surplombs du toit de 30 cm minimum de hauteur par rappofi i I'ouverture

augmentent le flux d'air entrant et cette avalc6e de toiture permet d'emprisonner

une certaine quantit6 d'air, ce qui accroit la pression d'air sur la fagade, donc la

puissance de ventilation. (figure 15) ;

Les surplombs au-dessus des ouvertures dirigent le flux d'air vers le haut, ce

qui att€nue son potentiel de refroidissement (frgure 16).

une fente de l5 cm dans les surplombs r6gularises les pressions int6rieures ce

cas favorise la ventilation par une seule fagade en cr6ant une zone de ddpression

au niveau de celle fente (figure 17 .

. Les persiennes quant i elles ( r6glables ou non ), facilitent la rdorientation et la

diffusion du flux d'air. (figure l8) e

t htto://uww.crit.archi.t/Droduitso/o20innolants/FICHEgventilation%20naturelle/technioue.htrnl

a

a

a

a

03e

fig l5 : Les surplombs du toit ( source
Auteur ).

fig l6: Les surplombs des ouvertures
(source Auteur).

o @

fig 17 : le fentes (some Auteur). figlE : les persiennes (sowce Auteur).

16



Chapitre 0l: Principes et proc6d6s de la ventilation naturelle

li. l)i'l'lcctrurs r rrticaur :

La figrre cidessous montre que les positionnements r6flechis de d6flectews verticaux (dans les

pieces consider6es comme des pieces de ramende d'air dans un local), peut engendrcr des zones

de surpression et de d6pression pour renforcer I'icoulement d'air i travers des ouvertures qui se

trouvent sur la m6me fagade ou sur une fagade adjacente.

e

On constate d'aprds le tableau ci dessus qui montre les diff6rentes positions des ddflecteurs

verticaux, que la meilleure position c'est quand une ouverture est soumise d le pression du vent et

I'autre est soumise d la d6pression tout en dcartant ces ouvertures I'un d'une I'autre pour aerer

toute la piece.

Meilleure Bonne Mddiocre Mauvaise

H

-

\

5il-

e

1-
fig 19 : lnfluences des ddflecteurs verticarx sur les flux d'air entrant. (Soutce Auteur d'apres le site

nrcb.stanford.edu/.../l.laturalTo20Ventil ativ€/o20Coolin{/A0oP/o20.)
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Chapitre 0l: Principes et procddds de la ventilation naturelle

Les d6flecteurs pour protection solaire et la ventilation naturelle :

Si une fen@tre est utilisde pour ventiler, sa protection solaire (en prenant I'exemple de la toile) ne

devrait pas g6ner le passage de l'air comme le montre la figure (20)

7

fig20 : le passage dhir en prCsence de la
protection solaire (Source: guide :

Architecture climatique 6quilibr6e ;

conception dcmarche et dimensionnement
pl l0)

+-
<-

fig 2l Jlmpact des differents decalages de la toile sur le passage d'air (Source: guide : Architecture

cliratique 6quilibr6e ;concepion dernarche et dhEnsionnement pl l0)
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Dans ce cas il est recommand6 de d6caler cette protection par rapport d la fenetre de manidre d creer

des zones de pressions et de d6pression.



Chapitre 0l: Principes et procdd6s de la ventilation naturelle

II-5.5 Ia mise en euvre des ouvertures :

fu choix et la mise en cuwe des ouvrants se basent essentiellement sur le type de ventilation

naturelle et son principe :

A. Selon le principe de la ventilation
Il erdste en fait derx principes de ventilation naturelle .10

A.l la ventilation de base, h1'gi6nique:

Elle est necessaire pour les locaux d'habitation dans des circonstances

continuellement au quotidien, avec des debits d'air suffisants pour assurer

interieur.
A,2 la r cntilation intensive:

Quant d elle, elle est destinde d renouveler rapidement I'air d'un local,

occasionnellement ; en cas de ddtdrioration importante de la qualitd de I'air

des travaux (odeurs de peinture) ou de regroupement d'un grand nombre de

I]. Sclon lc tl pe de ventilation naturellc
L'ouverture de portes et fen6tres peut donner diff6rents d6bits en fonction des dimensiors

des parties ouvnmtes et en fonction de la position d'ouverture.

Par ailleurs il existe diff6rentes manidres d'ouvrir les portes et/ou fenOtres:

10 Guide pratique pour les menuisiers : l.a ventilation naturelle des habitations I2003.pdf

at

ors

t

La ventilation intensiveLa ventilation de base

A tirage thermiqueTranwersalUnilat6rel

I
I
I

Principe de la ventilation

Types

19
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sch6ma 3: mode de ventilation naturelle ( source A eur ).



Chapitre 0l : Principes et proc6d6s de la ventilation naturelle

li.l I n ila tir:r lcnt c nt:

Elle se fait par des ouvertures plac6es sur une seule fagade. l'air froid rentre par la partie

infdrieure de la ien6tre, alors que I'air chaud quitte la piice par la partie zu@eure de !a fen€tre, il
faut se limiter, en gdn6ral, d une profondeur de la piece inferieure ou 6gale d 2 fois la hauteur sous

plafond. 1r

8.2 llilati'ralcrnent ou trans\ e rsalement:

Elle se fait par des ouvertures sur au moins deux fagades, les d6bits engendres sont plus grands

que ceux de l'aeration unilat6rale, mais il faut se limiter d une profondern inferieure d 5 fois la
hauteur sous plafond.

B.-1 l'ar efft't de chernin6c:

Lors d'un mouvement d'air au sei[ de I'ensemble du bdtiment. L'air frais est amen6 par des

grilles ou des fen6tres ouvertes et 6vacu6 par des ouvertures el toiture (par exernple

par des fen6tres de toiture). grflce d ses diff6rences de temp6rature .

It http://www.guidebatimentdurable.brussels/t/concevoir-la-circulation-de-l-air-a-l-interieur-du

o
o

o
o

@

fis22: *l]6,[a dd*oulement d'air unilat{ralement ( source Auteur ).

oo
e

fig23: schdma d'dcoulement d'air transversalement (source Auteur).

o
o
o

o
o
o

A
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figl4: schdma d'6couleme d'air par I'effet cheminde ( source Altcur ).
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Chapitre 0l : Principes et proced6s de la ventilation naturelle

A pertir du princip€ de ventilation naturelle, les ouvertures se devisent en 3 cet6gories :

Les ouvertures d'alimentation, ouvertures de transfert, ouverture pour l'dvacuation de I'air vici6 et

cela selon le sch6ma ci dessous qui pr6sente le principe de l'6coulement d'air dans un logement'

lI- 5 .5.1Les ouvertures d'alimentation en air :

Nous allons proposer quelques type d'ouvertures favorables d optimiser la ventilation naturelle.

- .{. Les t'en0tres:
A.l I'r'pcs

Il existe trois principaux modes d'ouverture dans une fen€tre, dont chacune pr6sente une

multitude variee de fen8tre, le tableau ci-dessous montre Ies caract6ristiques des fen€tres les plus

courantes au point de vue ventilation :

tlion,

i

Cuistn€,

s.lh &
h.nB wc,
bu.odra D

Cir.ul.tloi

Cltofiton
Cor:on,

al8a

d'al.afiaR

le schdma 4: du orincipe de l'dcoulement d'air dans un local dhabitation

Mode
d'ouverture

Sens

d'ouverture

fetretrc
Coulissante

sbuvre par glissement

de Yantail sur une rdil.

Horizontale Caract6ristiques Verticale Carsct6ristiques

Avec un , deux ou
plssielrs Yaltrur -

. Dimensionillimitdes-
o La capacitd de rdgler

le debit dair
(ent-ant /sortant).

. lbpporumite d'intdgrer

rmgdes vantaux e

I'intdrieure du mur
(e gdandage)

( A gu illtotine)

1

. Dimension Limitee.
o La capaciG de rCgler le d6bit

d'air (ent-mt /
sortant verticalement)

. le flux d'air enhant est faible

et limit6.

felletre
Pivot!ntes

l-es baltants
maintenus par des
charniCres sbuvrent
Par la rotation du
battant vers le point
oppos€) .

AYec un ou deux
battants.

/// //

//

. OuYertute Yers

l'intdrieur ou I'ext6rieur
. Un renouvellement

de I'air rapide.

. Le flux d'air entrant
n'est pas 16916.

. Defaut de se claquer
par le vent fort.

(Vrsbtas ;
ouvrant abbrtan

. Ouverture vers l'intdrieur ou

I'exterieur.
o Un renouvellement de

l'air rapide.
. Utile dans les cas d'evacuatior

I'air vicid.
. A€ration modulable pour des

petites pieces).

fetrCtre

Basculante

L'ouverture se fuit
par la rotation du
vantail selon un axe

au milieu de la
fsnCtre.

//
. Le potentiel de diriger

le flux dhir
entrant et sortant.

. le rdglage dhir enrrant

est plus ou moins bon.

. l,a partie haute sert d
dvacuer l'air chaud et la
partie basse A renouveler
I air frais-

. non rigide dans le cas des
vents forts.

tableau 1 : les caract6ristiques des diff6rentes fenetres [source Auteur :i partir du net (tvww. google.com )].
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Chapitre 0l: Principes et proc6d6s de la ventilation naturelle

.,\.2 I'oritio n s

ks ouverhres d'alimentation d'air comme leurs noms indiquent doivent €tre positionn6es face au

vent dominant et dans le cas of cefte position n'est pas assuree, il est recommander d'utiliser des

d6flecteurs pour am6liorer le trajet du vent au niveau des ouvertures.

.\...1 l)i nrrn sion s

r En l'absence de donn6es plus pr6cises, les ouvertures ndcessaires i une bonne ventilation
estivale (6vacuation de la chaleur) devraient rcpresenter de 5 i lflo de la srlrface de
plancher d'un local ;

o Une ventilation dite de confort (augmentation de l'6vaporation cutande) pour les pdriodes
chaudes et humides ndcessite des ouvertures dont la surface represente de l0 ir20%o dela
surface du plancher des locanrx. 12

Les grilles de prise d'air peuvent 6tre int6gr6es:
. Dans la menuiserie meme,
. Entre le vitrage et le profild de menuiserie,
. Entre les profiles de menuiserie,
. Entre la menuiserie et la matonnerie,
. Dans la magonnerie.

li.l 'l r1x r
. Dans la magonnerie les grilles murales 6tant g6n€ralement composdes d'une grille

exterieure d'une grille intdrieure, il faut tenir compte d'une perte de charge lors du

passage de I'air au travers des grilles successives (fig26).

12 guide : Architecnne climatique dquilibrde ; conception ddmarche et dimensionnement pl09

fig 25 : grille intdgrde au ch&sis
( source Auleur ) -

fig 26: grille int€grde au mur ( source Auteur )

22

. Les aerateurs de ch6ssis (frg 25) Il s'agit de grilles d'a6ration d placer dans les baies de fendtres

ou de portes ext6rieures ;

En oufie, chaque amen6e d'air devra repondre aux conditions suivantes :

. Emp€cher la p6n6tration d'animarx indisirables ;

. Emp6cher la pdn6tration de pluie.
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le tableau suivant presente les diff6rents types d'a6rateurs de chdssis qu'on peut trouver:a

Schemas I llustrations

Dcs crilles i coulisses

Les grilles i coulisse ne pr6sentent pas de chicane

sur Ie trajet de I'air- Ces grilles, de moins en moins

utilis6es, ne freinent pas le flux dhir,

Ffl
Dcs srilles auto-r6slablcs
Ont pour but de maintenir un d6bit constant quelle

que soit la gession du vent, Ces grilles

comprennent une bavette souple r6duisant

automatiquement la section d'ouverture quand la

pression augrnente, elles 6vitent 6galement que les

utilisateurs ne bouchent compldtement les grilles

pour 6viter les courants d'air in6vitables par vent

fort.

-

Lessrillg hvsror{qhbles
Qui adaptent leur ouverture en fonction du degr6

d'humidite ambiante du local. Elles sont

constitu6es d'un 6l6ment sensible i l'humidit6

relative (tresse de nylon) qui commande

lbuverture par sa dilatation. kur bon

fonctionnement est conditionn6 par l'absence

d'influence de l'ambiance exGrieure sur I'dl6ment

hygrosensible. Cetui-ci doit 6tre parcouru par de

I'air int6rieur et sa tempdrature doit 6tre la plus

proche possible de cet air.

-+]rd
ttllill
illllll

lver*r le
!fl41e

t Tr6se

t
Iles crillcs iso ohoniou€s

lrs grilles possident aussi des systemes

d'insonorisation 6vitant la transmission trop

importante des bruits ext6rieun. Ces grilles
possedent des chicanes obligeant I'air i passer

entre des surfaces gamies de mat6riaux

absorbants.

tabfeau 2 : les types de grilles (a6rateurs de chdssis) (source d bose du srte elficocites

energitiques des bdtiments http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=108541
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8.2 Positions

ks ouvertures en fagade ne doivent pas 6trc source de courant

d'air froid pour les occupants {au moins 27o de la surface du local

pour permettre un renowellement efficace (voir 4% si la ventilation

est unilat6rale) ) .

Deux possibilites existent pour 6vit€r cet fuiconv6nient :

-Les ouvertures peuvent Ctre placdes i Plus de 1,80 m du sol. Dans

ce cas, le risque de courant d'air est encore minimise si I'ouverture

se situe au-dessus d'un corps de chauffe, cr6ant ainsi un mdlange

rapide entre l'air frais et I'air chaud.

-En plus des courants d'air, la position basse de la grille a comme

inconv€nient de la soumettse au poids du vitrage et d'aup.enter les

risques d'infiltration d'eau ou de neige.13

Ces grilles peuvent €tre intdgrees au chAssis en :

. pattie haute du ch6ssis ; la grille est integrde dans le ch6ssis

de maniere apparente.
. En imposte ; separee du vitrage par une traverse.

I.5.5,2 Les ouvertures de transfert
Les dispositifs de transfert de I'air sont n6cessaires pour permettre le passage de I'air entre les

13 Efficacitd dnergdtique des betfunents tertiaires ; http://urvw.energieplus-lesite.be/indexphp?id= 10807

1.80 m

fig 27: la position de la grille
(Source auteure) -

Une fente de 3 cm en

hautde laporte sert d
transf6rer l'air chaud
existant dans la partie

haute de la pidce.

r r

Une fente de 3 cm en

bas de la porte pour

transf6rer l'air fiais
existant dans la partie

basse de Ia pidce .

fig 28 : [rs fentes dans les portes de transfert ( source Auteur ).

24

locaux.
A. les Types et positions :

Les fentes
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Transfert d'air et

inlerruption de

la vue v€{s
l'aute cotc.

.2 cm €ntre chaque lame

oMateriaux :

> PVC
! Bois
> aluminum

Orient€ la
directioo de lhir
vers le haut

Transfert d ai.
rapide.

A
r

fig 29: Les diff6rentes formes de lamelle dans une Srille pour la Pone intirieure (sourc€ Auteur d
base du guide : Lav€/,frd*n er l'6,reryF - Guiie prathue poo,1e5 aiE t Ecfes p8a).

f'. l)ime nsions

Les dimensions des dispositifs de transfert sont donnees dans le tableau suivant.

ks valeurs foumies dans ce tableau corrcspondent i des valeurs minimales. r'

rt DTR ca.3.l (Document Thermique Rdglernentaire. la ventilation naturelle dans les locaux d usage

d'habitation) est un document inscrit dans une s6rie des DTR qui ont et6 clabor€s par le Centre National de la
Recherche de I'Indusrrie du Betiment (CNERIB) dans le but d'ofrir aur professionnels du bdtiment, notammenl
les archirectes, des guidcs pour approcher les object{s de l'eficacitd anergdtiques dans le Mtiment en Algdrie.

Dispositif de transfert Porte desservant une cuisine

(en cm)

Autre porte int6rieure

(en cm)

Fente prevue sous la porte 03

250

tableau 3 : Dimensions des dispositifs de transfert dans un logement (source DTR c.3.3. t page2l )

25

Les grilles :

Z

1.5

Grille de transfert 120
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II-5. 5 .3 Evacuations d'air naturel :

Les ouvertures d'6vacuation naturelle sont des ouvertures disposies dans les locaux d'ot I'air
visci6 doit 6tre 6vacud soit par des fenetres coulissantes comme celles d'ouvernres
d'alimentations (ventilation transversale) ou par des ouvertures qui sont raccorddes d des

conduits verticaux d6bouchant e-n toitue.
- .\. 'l'r pe s

Ils existent 02 types de conduits dans un habitat collectif :

. conduit individuel: il ne peut 6tr,e branchd que dans lme seule pidce ; son avantage est leur
simplicit6 mais il ne peut €tre utilise que dans les bdtiments de peu d'6tages.

. conduit collectif (shunt):il se relie d plusieurs pidces ,il permet un gain de place 6vident
pour les bdtiments de grande hauteur (par rapport aux conduits individuels) r)

B .Positions

Le systdme collectifdoit 6tre de type 'shunt' avec un d6part des raccordements d'au moins 2

mdres; le collecteur qui dessert les cuisines ne peut desservir les SDB ou les WC ; le

conduit collectif ne doit pas alimenter plus de huit niveaux et la ventilation du demier niveau

doit €tre assur6e par des conduits individuels (pas de raccordements d un conduit collectif).

ks Conduits collectifs sont donc des conduits dans lesquels d6bouchent, apres rme chicane

anti refoulement, les conduits individuels de chaque niveau. 'o

15 Uvre : Chauftge, \rcntilation &climatisation TorE III ; Jakob Denis Arrcc la collaboration de Gdrard Debicki ,

6dition

'uD'tRC3.3.l : ventilation naturelle; locauxe usage d'habitation page 24

conduit individuel conduit shunt

PiEce principale

+amen6e d'air
Pidce de

service
amen6e d'air<r--

transbrt

dair

6vacuer

l'air

fig 3o:types de conduits (source Arteur ri base du DTRc3.3-l)-

26
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l. C. Les composants de ce s1'stime

Tableau 3:les principales caract6ristiques des 6l6ments qui composent le systdme d'6vacuation par

chemin6e (Source Auteur)

t' docu-ent" personnels (Art et cheminC ).

't DTR C 3.3.1 : ventilation nahuelle ; l-ocaux d usage d'habitation pag€ 25.
te vt ventilation et I'inergie - Guide pratique pour les architectes A2-7 page 8?.

f,es

composants

Description Mise en euwe I llustratiotrs

.Montage du conduit :

. Le premier dldment est fondC

Sur :un massifde fondation ou

sur un plancher du sous-sol.

o trs boisseaux de ddpart

servent souvent de rdceptacle

pour les suies.

. La verticalite du conduit

s'obtienti l'aide d'un cordearl
trait couleur sur le mur et

bastaing qui sert d'appui.

o lesjoins d'6paisseur 5 il0 mm

sont rdalisds au pBtre fort.

-Fig 31 page 28

-Diagr I page 2E

Les

d6voiements

. partie non verticale; l'angle (P) de

devoiements avec la verticale ne doit pas excdder

d'une fagon gdndrale 20' (fig: cas A).
os'il s'agit d'un conduit lisse et de haltleur O),

inferieur€ i 5 m, cet angle peut Ctre supdrieur e

20" mais sans exclder 45" (voir fig : cas B).

o le conduit collecteur ne peut €tre ddvoyd . 
rt

o ks boisseaux de

raccordement semnt plac6s

dans la position prdme au

plan de pose.

o la pose des prises de fumde,

trappe de ramonage, s'effectue

aprds le montage.

-FiB32 Wge 29

o Hauteur de la gaine d'6vacuation au-dessus de

toitue:
-Sur les toitures en pente S 23", !'emplacement

ddbouchi n'a pas d'importance, d condition qu'

se situe i moins de 0,5 m au{essus du toit -

lal

.J
it

- Sur les toitures en pente > 23suivant la formule

present& sur la figure (33) 18

. les d6bouch6s :

-De prdfdrence Qu'ils soient prds du faite de la

toiturE.

Je couronnement doit €tre equipd d'une grille de

protection contre les insectes, oiseaux et rongeurs

- le maillage de la gritle doit etre supdrieur a 3

mm- 19

o Prdfabriqude -frg33 page 29
-ftg34 page 29

27

les conduits/
les gaines

o preuvent 6tre rdalisds en b,6ton(mould en b6ton,

sur rme hauteur d'6tage) , magonnerie ou inox

. Gaines collectrices:

- ObligatoirEment verticales-

. Conduit individuel :

- de hauteur au moins 6gale i celle de l'6tage

- La section du conduit colleaifest ob,tenue i
partir du d6bit (figurC sur diagramme I ).
- un conduit individuel ne doit pas comporter

plus de deux ddvoiements. 17

D6bouch6

des conduits
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2m

Boisseau de raccorderTrnt

5=12.5 x 20 cm Sc=20 x 20cm

conduit courant

a

a

h

Exernple de
differcntes couches

du condrit (source:

boisseau collectifl
type ;C,oogle)

Detail du conduit

T

1.20m

3orsseau alt&k,
en leffa arlle

fig 3l :d6tail du conduit coll€ctif(Source: auteur a partir des docunrcns personnels (Art et chemin6)

I
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Diag I : D6bit en tirage naturel d'un conduit collectifen fonction de sa section (Source :DTR
c3.3.1wtttiltion naturelle lrcaux e usage dhabitation page 26)
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II

Cas BCas A

I
5m

-J

B<.2 o B<45'

fig32 D6voiements maximarx admissibles en conduits verticaux (source auieur ;ibase du DTRc3.3.l).

O.5rn

1 2rn
T

5
1

r--I--

fig33: Dimensions minimales admises pour les d6bouchds en toiture (source auteur ;ibase du DTRc3.3.l
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Fra

Sur les toitures en pente >
23",|a hauteur (h) du

d6bouch6 est ddtermineo

pm la formule : l8

h>05+0,16 (l-23)e

23
la distance (a) en (m)

oir: 7: penrc cn degrd de la toinrre par rapport i I'horizontale

a : distance horizontale entre I'axe du conduit d'dvacuation et le faite de la toiture.

fig 34 : les distances d respecter pour les d€bouchds en toiture (source auteur ;i base du guide La
ventilation et I'dnersie - Guide oratioue oour les architectes ).
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Conclusion

D'aprds ce chapitre, la ventilation naturelle a 6t6 et restera toujours un e4leu majeur dans le bdtiment

.poru cela nous presentons en conclusion quelques recomrnandations de fafon compl6mentaire qui
pourront am6liorer le confort des habitants du point de lue ventilation naturelle :

l- Au niveau urbain
o D6terminer la direction des vents dominants ;

o Utilisation des plantes et des fontaines pour favoriser la fraicheur en 6te ;
o Prendre en consid6ration I'impact de I'implantation des bitiments sur le comportement du

vent dans un milieu urbain :

D6linitioD Recomorndation

i4\
,'l'-*.

, i.i::-i
Phdnomene de collecteur formd par
des constnrctiors dessinart rm angle
ouvert au vent.
l,a zone critique pour le confort se

situe e l'6tranglement

.Ne pas axer la bissectrice de l'ouverture
du collecteur suivant les yents dominants-
. Construire le moins haut possible.
. lntroduire des Cldments brise-vent
. Ouwir ou fermer ltanchement I'angle
Ventwi.

4Ft*t
correspond A une configuration
classique d'une rue d6limitde par
des constructions en continu de
chaque cot6- Cett€ disposition
entretient et prolonge tout
ph€nomCne situ6 au ddbut de Ia rue.

. Pmposer une direction de rues sous

incidence comprise entre 90"e1 45" :

.Augmenter la porositd par des
espacernens entre immeubles.

,i

l
----t

d€viation eo wille de I'ecoulernent
au passage d'une barre pour une
incidence voisine de 45".
Conditions d'existence- Hauteur
moyenne h < 25m. Longueur
minimale de la bane L > 8h.

. Barre parallCle au vent : dcoulemert peu
perturtd ;
. Barre orient€ orthogonalement au vent :

effet reduit.
. Doter orthogonalement les barres
d'asperites : l'&oulement ne peut pas

vriller.
. Espacer les b6timents pour 6vitq l'effet
bare

,,,

I ll
I

Esl une zone de protection par
rapport au vent qui est cr66e par la
juxtaposition de batiments qui
forment une alvdole ou une poche-
Les intdrieus
dilots crdent en g6n6ral un creux
au centle d'un bloc construit qui
coincide souvent avec I'effet de

maille

. Minimiser la surface creuse.

. opter pow des pilotis pour creer un
aspirant naturel dans cette zone.

tableau4: comportoment du vent sur l€s diffdrentes implantations d€s batiments (source Auteur d base du guide : Ecote
Nationale Supirieure d'Architecture de Grenoble > MI CY2 page j0) .
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ComportemeDt du vcnt (illustr.tior)

EIIet de canalisstion :
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2- Au niveau du bitiment :

o Favoriser la ventilation par la bonne orientation du bfltiment .

o choisir la forme du bitiment en fonction du climat et la ventilation demand6e dans la

r6gion comme le montre le tableau suivant :

Comportem€nt des usagers ventilation recherch6e

Climrt sec et fr0id
-Tendance A r€duire l'entrde

de I'air ext6rieur Aoid ;

-Diminution considdrable de

l'humidit6 reldive interieure
(provoque I'iritation)

Hygi6nique ;Rdduire la
concentration des pol luants
dans I'air intCrieur, [e recours
au tirrge thermique peut
s'av6rer efEcace.

ventilation a tirase themioue

Climrt i hiYer

humide et peu froid
.[r recours excessifau

chauffage rudimentaire.

.Tendance n rdduirs la

ventilation par les occupants ;

ProblCme majeur de

condens*ion (risque sanitaire)

Hygi6nir;re ; Ventilation
aspirante (tirage thermique)
dans les sources de vapeur

d'eau (salle de bains, cuisine,
salle d'eau...)

ventilation d'alqle

Climat chrud et
sec

.Tempdratue
extdrieure 6lev&

la joumCe et

rafraichissante la

nuit.

.Tendance i r6duire au

minimum la ventilation

pendant la joumee ;
-Recherche de la ventilation
nocturne-

Ilygi6nhrc; dYacue la

concenFation des polluants

cumul6s durant la joumee.

De rafraichi$ement :

dissipe la chaleur
emmagasinde durant [a
journCe.

ventilation unidirectionnelle

vq(!l4iao-@!6o4E
CIimct chaud et

humide
.Tendance d rechercher [e

mouvement d'air
du confort thermique per
6vsporatiotr : assure un

mouYement d'at Prds du

corps qui accClCrd

l'€veoration de la sueur et

induit une sensation de

confort,

HumiditC absolue
ambiante et

ext€rieue trres

6levde

tableau 05 : La forme du batiment selon la nature du climat (source Arteur).

31

Nature du climat
t a forme du hiti

Temp6raarc
ext6rieure tr.s basse
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.} Au niveau du logement :

r Prendre en consid6ration la distribution int6rieure des pidces interieues.
. En recomrnandant des ouvertures plus adequates comme suit :

9/ ? IY" V Fr'

fig 36:Effic&itds de ls vcntilatioi naturElle pat I'angle d'ouv€rtur€ des vasist s (sourc€

:guide :Architecture clirnatique dquilibrde .

l{aract6ristiques de I'ouverture (A)
(ouvcrturc coulissantc combin6e avec un I asistas) :

F une ouverture d grande hauteur pour rm confort dans des

differentes positions de lhomme (assis ou debout).
F La presence de vasistas en haut de I'ouverture coulissante
permet d'effectuer le principe du tirage thermique dans le cas of le
vent est faible en ajoutant un d6flecteur horizontal ( fig 38 ).
Ainsi il permet de jouer le r6le d'alimentation en air dans les

periodes froides en 6vitant I'inconfort muni par le froid .

piece 1 i6ce 2

url

I r1

+tr

(A)(B)(A)
d'6mcualbn lalrdo lrancfert deird'ellmontellon on alr

fig 35 : Faje, du vent po les ouverturcs choisis (source Alteur).

fig37 :ouvertur€ (A)
(source Auteur).

L

pdmlp. dr fr!€c
lhdriqu.

!&

fig 38 : Avantages du vasistas (source Auteur)
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l{rract6ristique des ouvcrtures de trrnsfert d'air @) :

) une grille au niveau de toute la surface de la porte, pour maximum de transfert d'air tout

en gardant la porte ferm6e ;

> une porte qui correspond i la hauteur du mur .

Note : ces ouvertures peuvent 6tres utilis6es pour une ventilation lat6rale ou la

ventilation dont 1'6vacuation se fiit par des chemindes (avec des ouvertures (A)

pour I'alimentation en air et les ouvertures (B) pour le transfert d'air).

4- Adopter les bons reflexes :

F Ouwir largement les fen€tres au moins 2 fois par jour (15 minutes au minimum) et

apres toute activit6 polluante.

R6duire la mnsommation de produits 6missifs pour un air sein :i I'inGrieur du
logement.Favoriser le rafraichissement noctume :le fait d'ouwir la nuit une porte ou une
fen6tre d'une chambre favorise le renouvellement d'air noctume, quel que soit le sysGme

de ventilation pr6sent.2o

m 
a partt du guide :L'air c'est mon affaire ;http://www.laircmonaffaire.net

det il (source glide Arge a
opcring doors) page 6

> PVC

) Bois

D aluminum

aterie

fig 39: O6tail de I'ouverture du transfert (B) (source Auteur).

I

I

I
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Chapitre 02 :Les ues de ventilation naturelle adoptdes dans le temps

III-CHAPITRE 02 : Les techniques de ventilation naturelle adoptoes

dans le temPs

III-1 les technioues de ventilation naturelle dans I'architecture III-1
traditionnelle'

[I-1 .1 Introduction :

L'histoire de I'architecture a montrd que l'homme, i travers les 6ges, a toujours cherchd i
aerer son habitat, de ce fait les solutions apportdes en termes de ventilation naturelle sont

multiples et ne rruulquent pas d'ing6niosite, notamment dans les pays chauds du Moyen-

Oricnt et d'Afrique du Nord of les systdmes de renouvellement d'air sont souvent associds au

rafraichissement des espaces int6rieurs. Ces dispositifs ancestraux recdlent des enseignements

importants qui peuvent consolider nos connaissances sur le mouvernent d'air et sa relation

avec les conditions climatiques, tels des laboratoires d grandeur nature of I'exp6rience du

g6nie des societds a abouti i des solutions adaptees au contexte, d'autant plus qu'i I'epoque

of les appareils de climatisation n'existaient pas, on n'avait que le choix de s'harmoniser avec

la nature. De ce fai! une multitude d'exernples sont parvenus jusqu'i aujourd'hui, et se

d6clinent en diverses expressions architecturales suscitant un int6r6t grandissant autour de leur

fonctionnement.
III-1.2 Les techniques traditionnelles :

III-1.2.1 Capteurs des vents :

On les retrouve sous diverses formes dans diffdrentes architectures traditionnelles notamment au

Moyen-Orient orient, du Badgir d'han jusqu'au Matqaf dgyptien, les capteurs i vents sont une

refdrence en matidre de ventilalion naturelle.

-fir a9 I I I fuffi{c pdsri

2 0rildoialle

3.fflftiie

4 karuJ

5.,wimd

6,0umbm

?, Connnrcdron

E o^?tiredrftahl

l&,s,
10.IcE$6

6 1

I
A

n
A

8 5 3 4

3 IJ
Goupe A.A VUG en plan

fig 40 : capteur du vent (Source guide ventilation bio)
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^

A- principes

) sous I'effet du vent :

les vents les plus rapides et moins charg6s de sables, capt6s en hauteur par les ouvertures de

la tour orientdes selon les vents dominants), sont ensuite canalises vers la piece i rafraichir via

un prernier conduit avant de remonter par un autre sym6trique place sous le vent crdant ainsi

un courant d'air dans c€tte piCce. Pour que le dispositif soit encore plus effrcace, un bassin est

plac6 au pied de la tour pour rafraichir I'air entrant par 6vaporation, ainsi qu\me grille sous la

tour qui relie l'air frais du sous-sol avec les pidces i rafraichir.

D

/)

fig4l: Capteur du vent (Source: guide raentilation bio)

r
{----.--

'-"+-)
EII']F

g 42: Combinaison d'une riviCre souterraine et d'une tour e vent (Source guide
$udy Of lMndcatchers: The lMass Flow llate Atrd Inlet Air To The Brilding ln

Traditional Wndcatchers )
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) Sous I'efret chemin6e
La tour chauff6e par le soleil r6chauffe I'air contenu dans ses conduits. Mettant en cuvre

le principe de convection, I'air chaud monte crdant une aspiration en bas de la tour, tout en

ventilant la pidce. En I'absence des vents, ce principe prddomine. Durant les pdriodes

froides des portes sont prevues au pied de la tour pour la fermeture.
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Le Badgir : ressemble d de grandes cheminees. Ce sont des conduits verticarx poss6dant des fentes dans

la partie haute de leurs fagades afm de capter I'air pour ensuite la diriger dans la pidce i viue'

(-.

\

i

Le malqaf ; se base sur le captage de I'air i une hauteur suffisante pour 6viter les poussidres et avoir une

vitesse d'air suffisante pour gdn6rer un flux, puis son humidification pour le rafraichir par vaporisation.

H
fig 43: t €s typ€s de badgir (Source archi bio, Jean luois lzard 1979 pagc 103)

forifi

S.didrh

So,t(drir a(

#
ndbdir

fig,14 :Principe du badjir (Source : studv ofwindcatchers

I

I l

j1_
I

fig 45: k malqafassocid avec la moucharabieh (Source https://greenpassirrcsolar.com/wp
contenruploadV20 I 2 I OUEtapr atiw-Cooling-pdf

37
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-lll-1.2.2 Moucharabieh
Le moucharabieh se prdsente souvent en saillie afin de profiter de trois fagades augrnentant

ainsi la surface en contact avec le vent pour ventiler plus efficacernent. Dans certain cas, une

jarre d'eau poreuse est dispos6e du c6t6 int6rieur du moucharabieh afin de rafraichir les flnx d'air

par 6vaporation, ce qui gdndre un mouvement d'air en boucle.

6 volume d'air ext6rieur se rafraichit en pdndtrant par la partie inf6rieure de I'ouverture et

permet d'€vacuer, par diff6rence de pression, I'air chaud intdrieur i travers la partie supdrieure de

la mdme ouverture, ce qui engendre ute ventilation mono lal6rale de I'espace intdrieur'2l

III-1.2.3 Le Patio
k patio fonctionne comme un puits de fraicheur qui r6gule la temperatue intdrieurc de

l'habitation, car sa configuration spatiale permet d'ombrer la majeure partie de ses parois tout au

long de la joumee, ce qui abaisse sensiblement la temp€rature de I'air d I'interieur du patio.

L,air frais ne peut pas s'6chapper et stagne. De la v6g6tation et des bassins d'eau peuvent Ctre

int6gr6s i l'intdrieur du patio afin d'assurer lhumidification de I'air dans le but d'augrnenter le

refroidissement par 6vaporation de I'eau. 2

fo fs

c
fig 48: le patio(Souce :Achi bio,Jean louis lafi 1979 )

2r Docunrent Archi bio ,;Jean louis lzard et Alain guyot ,Edition 1979 ) page 102 et 103.
2 Maitrise des ambiances 3thermiques ; dcole national de Paris : https://*,*w.google.d/2Fwww.parisJavillette

-aria .te ,q--

I

fig,16 : Moucharabieh (Source :Archi bio Jean luois
lard 1979 \

fig47 : Moucharabieh €grptien (Source
guide ensal ventilation [aturelle dans
I'hobitaq pageol

L

fig 49: pation (Source :

Ivlaitrise des ambiances 3thermiques page l5)
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III-2 la ventilation naturelle dans I'architecture moderne:
III-1.2 Introduction:

Avec la technologie moderne, la ventilation est devenue assistee par des techniques plus sophistiqu6es

qui am6liorent la qualitd de I'air et rdglent son flux mais avec l'inconv6nient d'6tre des appareils qui

dernandent des entretiens speciaux et une grande consommation d'6nergie.

Dans certains pays, le retour aux techniques anciermes semble trds effrcace du point de vue equilibre

entre les 6conomies realis6es et le confort obtenue.

III-2.2 I'adaptation aux anciennes techniques :

Nous citons dans ce tableau certaines techniques adoptees :

Caract6ristiques
modernisd par les parois yitr6es qui ont le m6me principe de

tirage thermique caract6ris6s par :

. une tempdrature et humidit6 de I'air agr6able,

. la suppression de I'effet de paroi froide en hiver,

. une protection contre les surchauffes d'616, Ies reflets, les

budes et les courants d'air,
ta cavite ventilde situd entle les deux p€auL est d'me largeur

pouvant aller de quelques centimdtres e plusieurs mdtres

lorsqu'ils sont circulables.2l

Fig 50

Fig 52

Fig 5l

fonctionnent selon le m€me principe traditionnel .qui est de

capter le vent circul6 dans les grandes hauteurs, ce qui diffdre

c'est le matdriau utilis6 (plus sophistiqud et plus 6tanche) Pour
la partie superieue de la tour qui capte le vent.

Fig 53

Fig 54

Le patio rcstera la technique la plus efficace pour tous les

besoins de ventilation dans n'importe quel endroit avec

I'avantage de pouvoir ventiler rapidernent par I'effet du vent et

l'effet cheminee.

Fig 5s

Toiture ventil6e

Prdsente les aYantages suivants :

. Rdduit I'inconfort d0 aux surchauffes.

. Rdduit l'humiditd en maintenant de bonnes conditions pour le
batiment. Sous plusieurs formes :

- micro ventilation sous les tuiles :25

La cavitd de ventilation est situd€ directement entre I'intrados des

tuiles a de la premiCre couche continue situde en dessous, si

l'dpaisseur est de 3 a 4 centimetres. L'avantage de cette circulation
d'air est d'assurer un toit de bonne qualit€.
- Ventilation sous toiture :
ta cavitd est situd€ sous la pente du toit et au dessus du premier
plan horizontal qui est audessous. L'epaisseur de Ia cavitd de

circulation d'air peut Ctre importante et elle couwe tout le toit.

tableau 7 :les diffdrentes techniques adoptdes dans I'architectue d'aujourdtui (Source auteur )

Fig 56

Fig 57

23 guide lnt6gration Architecturale Edition TAREB page 37

'?n guide lnt6gration Archit€cturale Edition TAREB page 55
25 Guide :frqade multipl double peau ventil6e naturellement sur I'e$6rieur; fdwier 2014 page l9
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Figure

Mur <<Double peau >>

Des tour a vent

Utilisation du patio
(l'atrium
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direction d! v6nt

fig53:Tours d vent. Bibliothdque l-ancaster - Angleterre
(Sonrce : guide orsal wntilatio naturelle dans I'habitatj page6l)

IT

fig 54la partie supdrieue de la tour
i vent (sourcq guide e[sal rrcfltilatio
nanltelle d^ns l'habitat) oasei6

*

',, 4 }, 
'

l/--l-.J1

r---------------

)l
fig 55:patio (Sowc€ http://rYww.new-

learn-info/packageVeuleb I data/ p25
/images/image_s3.png )

fig 56 micro ventilation / fig 57 Ventilation sous toiture
(Source: guide Inr6gration Architecturale page 55)

40

fig 50: principe du double pea.u (source:

guide lnt6gration Architecturale page

50)

i
l

IItlllt
,[ll

lt

ll{
lt

II

T

a

fig5l :Double peau avec / fig52:Double peau avec cavite
cavitd circulable non circulable

(Source :Guide :hgade multiple page 20)
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III-2.3Analyse d'exemPle :

Le bdliment environnemental :BRE fi
f-" SRE @ritish Research Establishnent) est situd ir Watford au nord de Londres, dans un site

suburbain. construit en 1997, le Mriment est rectangulaire, orient6 nord-su4 et a une surface

d,environ 2000 m2 sur trois niveaux, Il s'articule en deux parties autour d'un hall d'entr6e vitr6.

La ventilation est entierement naturelle et fonctionne gr6ce d trois composants :

Les dalles de plafond des deux premiers niveaux :

Les fen€tres : les petites fen€tres hautes assurent I'entr6e de l'air soit dans les dalles soit

directement dans les locaux, et son 6vacuation soit directement vers l'extdrieur (ventilotion

trunsversale), soit dans les chemin6es de ventilation'
les chemin6es de ventilation en fagade sud

L'air r6chauff6 par les apports internes, est naturellement 6vacu6 au-dessus de la chemin6e,

Le mouvement de l'air i travers l'extr6mitd de la chemin6e favorise 6galement le tirage.

Les parois extdrieures des chemin6es orient6es au sud sont constitudes de blocs de verre afin

d'augmenter encore la temp6rature de l'air et d'am6liorer ainsi le tirage.

fig 53:Fagade Sud-Ouest (Source guide ensal

wntilation naturelle Mns l'habitat] page 89)
fig s4:Ventilation par les fenetres (Source guide

easal rentilation naturelle darc l'habitat] Wge 89)

b yentilation notwelle dans I'habitat ,lyl6lflm,ire prdsentd par l4ario mul6 dans le cadre de la foruntion
"rinovation dcologique" diltwie par I'dcole nationale supfieure d'architecture de lyon ;D€cenbre20l I page 8l

4L

I ,r4\ .d+fr.

l l[ninairE srtsp€tr&r

2. Canalisdid|s de darfrEgF./rEftoidissencnt
3. Espace tedmique
4- cdduit en b&oo pour le parsage & l'air extdriqrr vqs le coeur du

b&iff ll

2 3

I

Itl

fig52 : Dalles du plafond (Source guide ensal ventilation naturelle dans /hobitat) page 88)
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En 6t6
La GTC ddtermine, selon les conditions extdrieures, le mode de ventilation. l,es jours de vent, I'air est

intnrduit en fagade sud of la pression est plus importante et extrait en fagade nord. Les jours chauds

sans vent, I'air est introduit par les fagades nord et sud et I'extraction se fait par les cheminees de

ventilation en fagade sud.

2?1GTC) le sptoure de gestion technique centralisde gCre la ventilation en comnundant I'ou'verture ou
la fermture des fenetres en fonction de la terperature des locaux, de Ia tenpdrature de consigne et de

la tempdrature e)ddrieure.

t{stls

fig ss:Ventilation diurne transversale du / fig s6:Ventilation diume transversale du

sud au nord / nord au sud avec efet de chemin6e

(Source guide ez.rc I vettilation nature e dots l'habilat )page 90

Ns

fig s7:ventilation diurne, joum6e venteuse / fig s8:Ventilation diume, joum6e chaude,
avec effet de chernin€e

(Source guide ensal wntilation naturelle dats I'habitat) page 9O

42

fln hiver
L'air est introduit dans le batiment pal l'intermddiaire des conduits am6nag6s dans la dalle et dans

lesquels il se r,echauffe avant d 6tre distribud au niveau du corridor. Pour I'extraction de I'air, la GTC 
27

oulre, en fonction des conditions extdrieures, les fen€tres de la fagade opposee ou les fendtres

communiquant avec les chemindes.

/El.-.gr +

Ns



Chapitre 02 :Les techniques de ventilalion naturelle adoptde
-

flne ventilation nocturne
EJ organisde dans les conduites des dalles de plafond afin de refroidir celles-ci. En joum6e, les

dalles di plafond agissent comme des "radiateurs de froid" grdce d la fraicheur emmagasinee

pendant la nuit.
La GTC n'enclenche la ventilation noctume par ouverture des fenetres que lorsque les

conditions sont favorables (temp,6rature de la dalle de plafond > 23"C, temp6rature ext6rieure de

I'aprds-midi > 18"c, ternperature de toute zone du batiment > 23" temperature exterieure <

temp6rature int6rieure.)
La GTC referme les fenEtres dds que les dalles de plafond ont atteint une temperature de consigne

(5"C en dessous de la temperature de consigne de I'ambiance) afin de ne pas "sous-refroidi" le

b6timent

Le troisiime niveau
N'est pas raccord6 aux chemindes de ventilation (la partie supdrieure de la cheminee doit se

trouver 6 d 7 m au-dessus du niveau du sol du niveau d ventiler pour avoir un tirage suffisant). Il
est donc ventild ind6pendamment. Ir toit monte a une hauteur de 5 m audessus du niveau du
sol, et cr6e donc son propre effet de chemin6e. L'air entre par les fen6tres basses, se r6chauffe,
puis monte vers les fen6tres hautes de la toiture of il est 6vacu6.

Le troisidme niveau ne b6n6ficie pas de la m6me inertie que les niveaux prec6dents. [.es tempdratures

qui y sont mesurees sont pour cette raison supdrieures d'environ 2oC d celle des autres niveaux.

s N

fig 60:Ventilation du troisidme niveau.
(Source guide ensal rcntilation
naturelle dans I'habitat) page 9l)

N

fig sg:Ventilation noctume (Source guide
ensal ventilation naturelle dans I'habilal)

page 9l)
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III-3 conclusion

A travers ce chapitre, nous avons voulu d6montrer que des solutions architecturales bioclimatiques'

simples d r6aliser et fondees seulement sur des m6canismes physiques naturels, peuvent am6liorer

consid6rablement la ventilation naturelle d'un 6difice. Aujourd'hui encore, beaucoup d'architectes et

d'ingdnieurs essayent de bien comprendre leur fonctionnement et dans certaines constructions, ils ont

r6ussi d integrer beaucoup de stratdgies de ventilation naturelle traditionnelle en introduisant quelques

modifications sur le matdriarq le fonctionnement et le type des ouvrants pour plus de gain.

M
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chapitre 03: proposition architechrale favorisant la ventilation naturelle

IVCHAPETRE03: Proposition architecturale favorisant la ventilation
naturelle

IV -1 introduction :

Ce chapitre est une applications du premier chapitre dans un projet type qui conceme les

logements sociaux dans la zone de Blida (sans site bien pr6cis) en regroupant quelques simples

procdd6s et recommandations pour amdliorer la ventilation naturelle dans cette zone en compl6tant

le Document Technique R6glementaire (DTR c3.31)' intitul6 " la ventilation naturelle &ns les

locaux d usage d'habitation ", qui repr6sente en Algdrie la seule r6f6rence normative en matidre de

ventilation naturclle dans les logernents .

En introduisant le coG sociologique du logement en faisant deux propositions :

- La premiire est celle qui applique les reglements inscrits sur le Joumal Officiel de la

R.A.D.P en termes de q'pe, surface et nombre de pidce du logement.

- la deuxidme est une arn6lioration i ce type du logement en rapport avec la fonction de

chaque espace et le nombre des occupants.

IV -2. Caract6ristique climatique :

[,a vaste {tendue territoriale de l'Algerie correspond une diversitd de zones climatiques qu'on peu

classer de fagon gdn6rale en trois grandes cat6gories:

o Le tell: climat temp6r6 humide de type mdditerraneen.

o Les hautes plaines : climat de type continental.

o Le Sahara : climat aride et sec

Ce ctassement est d€taill6 en zone dhiver et zone d'6te dont la ville de Blida est situee sur la zone

de Hlb qui subit l'influence de proximitd de la mer mais des caract6ristiques des mnes derridre le

littoral-montagne avec un hiver froid et long et concemant l'616 elle est classe dans la zone El
caracterisee par un et6 chaud et humide avec un ecart de temp6rature diurne faible .2t

28 documentation personnelle : Recommandations architecturales, cooperation Algero-Frangaise ; Edition

ENAG. Alger 1993.pages :9, 70, 13,45.

Blida:
H1b.E1

tLetell
E Les hautes pleines
I I Le sanara

fig 6l :carte des principales zones climatiques (Source

auteur depuis Recommandalions architecturales p t0)
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Chapitre 03: architecturale favorisant la ventilation naturelle

ry-2.1 Levent:
En examinant la rose des vents ci-dessous, on constate que la direction du vent domi[aft a Blida est la

dilection Sud-OLrcst.

Ul

E

I

t

a

5

fig62 : La rose du vent de la ville de Blida (fuurce 6labor6e d'aprEs les

donn6es climatiques obtenues sur le site web office national de

mA6orologie: oNM)

IV.2.2 humidit6 et Temp6rature :

Mois de JuilletMois de Janvier {lllh)

40,8 et2e35 68,777 I st2HUMIDITEE RELATrvE ( %)

30,65'5 16.5 24210,5TEMPERATURE )

tableau8 I Les donn6es climatiques (Humidit€ et Temp6rature ) (Source 6laborde d'aprds les donn6es climatiques

obtenue depuis :Recommandations architecturales Edition ENAG.Alger 1993 )
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IV.3 Les techniques adopt6es

( prdsentdes aux niveaux du dossier graphique )
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Ouverture ext6rieure couliqsante i
avec la possibilit6 de rdgler le d6Ht d'air
entrant, ou b6n6ficier d'une ouverture
tolalement ouverte. L'ancritramant da l0uvodura diht lc ml

BI,E (A) Erac a)

Agauche

(m2)
E9.S

A&0ite

pilotis

Agauehe trrr

20.00

surface (mz)la pidce

Sdjour

p

type de vir4p Carac{6riBtlquss

vitrage Est,Ouest
et Sud

Double vitrage /peu
emissif

vitrage Nord

le volet roulant

coupe

Ddtail du volet roulant

l- linteau.

2- coffre du volet
roulant 1 pvc ).

3- lames du volet

(en pvc ) .

4-L'enduit

5- coulisrse du volet

L'ouverture se compose d'une
ouverturehaute (VASISTAO etde
volet roulant rdglable lui aussi d la
vitesse du vent,

Triple vitrage /peu
emissif

ch2

I

A droite



CulsiDc

nl tlT--lr
lqL

sdjour

ch2

(

Bloc B BIoc B

A
Bloc A'

Bloc A
V

4il.02

DEIAII. 03

ii

ri

q
rlll
.J

EE
loggia

logglr

Sajou,

8aj@.

c'est une fun6tre coulissante A galandagc qul I I

l'ouverture pr6c6dente .

utilis6os pour les cuisines ,s6jour du bloc B cl Bl
fonctionnelles et eslhdtiques) et des chambna

La porte intdrieure avoc une grille au
niveau inf€rieure de la porle.
( destin6e uniquement pour les salles
de bair,
Et pour les u/c le d6talonnage de 2 cm
est suffisent (ilrr.rlrr r aluLltn)

4

t
l. t.. ar h !.rfi aorra rf, L ratlt

D

awarr.

DETAI] O{

Fenotre coulissantl3 L'encaglronr

La porte lntl
toute sa loq
dans 16 clt
fennor. (do
(Irttrhr r llrr

A rlroite

BLOC(Ltet(A)

A
pidce srurface

Sejour 20.00 20.00 Il4Jour

DETAI1 04

rn
l

SDB

IErs-

rr {

""]. L]

r-l

Cuirlnc

so8

CuiElno

Cuisine

Em
sdjou

ch

6

la $urlace (mz)

Orriaine

I

rf

rlI

-Y

A1



fio'
ts

Tmss

Bloc B

A
Bloc A'

Bloc A
V

Cririne
Hrll

tiN

rth2

DEIAIT 05

DEIAI1 06

I I I I I I

I I I I I I

I I I I I I

- g.ls i

utilisation du stffe venities pour les cuisines

td{rkr r lLnhlrr

DttAtl06

porte pliante propos6e pour les sanitaires du bloc B et
B'vue leurs fonctions dilns le manque d'espace .

en integrant une grille en bas de la potte .

porte pliante

stoc(AN@)

Agauche /Adroite(FS) Agauche /Adroite(F+)

BIfr(8)et(B)

l,u
NIYI,AU 1tl HI

Hall

n
ll4hu

,J

s6oa

+I ilr r

$€jN

r\
E]

Hdt Hdl



!

Culsin8

Bloc B

 
Bloc A

Bloc B'

Bloc A
Y

S6r@r Sd.i@r

lo00ialoggia loSSia

TerrassE

loggia

Torrasso

Bloc A

Bloc D

^

llI r

BlocA
I

Parcours de I'air A I'int6rizur dcu lt
qui cr6ernt la ventilation tranwerral

lapid:e la sudrce (mz)

NIVEAUT (F5):

Chambre g 5.74

Chambre4 5.70

Sanitaire 5.50
Degager[ent h4.-t(,t

Sti(ntLo8gla
3.60

!h
t'

ch2

ch1

Cuisine

l

q2

IW
1lII[, ,i,

it
rll

,A gr
l)lt

BLOC(AbI(a)

Agauche /Adroite



n
m

cI [f

[3

Bloc B

.--*l-"." ,..-

m

m

rum ffiffi
+t,00
_[r-:--

coupe A-A'

$

pour garantir unc

DErAtl07

i
(\mt/

I

1t2

Distance entre les blocs

Solinen mortier

Tuile

metalique

H1

',lt)

+l
-{

F,r

\-ljz

---_ D[TA|]07

EE

I

/



EE
tt

fagade sud

EE

m
F:{.tl
ffi
TJ

I

'l

fagade Ouest

E

E

n
E

I
I

II

tr otr

tr

tr

t-t5

AE
EE

EE

Eg
EH

E

H

- I

I

Les lames en bois

lmage sur les lames en boi$

Des brise,uenl coulissante r6glable en hois au niveaur
loggias pour minimiser la vitesse du vent et r6gler ae dl

t
E

il
E

U

L

FI

tr\.*
t"'
I
1

I

I
i
i



Chapitre 03: ProPositio na rchitecturale favorisa nt la ventilation naturelle

IV. 4 Evaluation thermique du projet

IV 4.1 Introduction
il est possible d'dvaluer le niveau de confort d'un batiment et ses consommations dnergdtiques en

fonction des variations horaires de ses modes d'occupation et de la m6t6o du site gr6ce ir des

simulation thermiques dynamiques realis6s par des logiciels de moddlisation '

lY .4 .2 La simulation thernique dynamique

IV .4 .2 .l D6linition et PrinciPes :

La simulation thermique dynamique (STD) est une 6tude thermique qui permet de moddliser le

comportement thermique d'un bdtiment sur une annee grace i un calcul effectu6 selon un pas horaire.

Pour d6crire ce comportement, les logiciels de STD s'appuient sur les donn6es suivantes :

o La position g€ographique du site.
o [r concept architectural.
. [.a m&6orologie locale du site d'implantation.

Une STD peut 6tre utili#e pour atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

F Optimiser le concept architectural d'un bitiment (optimisation des Epaisseurs d'isolant,
dimensionnement des protections solaires, choix du systdme constructif..).

) Choisir I'orientation optimale d'un projet.
D Evaluer les risques de surchauffes estivales dans une zone pr6cise d'un bdtiment.
F Evaluer les besoins 6nerg6tiques d'un bdtiment.
F Pr6coniser des tempdratures de consigne de fonctionnement permettant de minimiser les

consommations 6nerg6tiques futures. ..
Les simulations peuvent 6tres realisees par plusieurs logiciels comme :ArchiWizard, blast, climawin,

desigrrbuilder, energyplus, pl6iades+ comfie, simbad...

IV.43 presentation du logiciel choisi :
Le Logiciel choisi pour r6aliser cette dtude sur notre projet est PLEIADES+COMFIE d6veloppe par

IZUBA Energies il possede les avantage suivants : -trds rapide
- bonnes simulations des constructions passives.

- le moins cher .

I IZUBA

Logo d UEUBA EmrgiaJ

Il est compos€ de deux modules principaux : ALCYONE et PLEIADES.
ALCYONE est un module de saisie graphique qui permet de dessiner le bAtiment ir partir de plan
2D, de lui associer des masques proches, des compositions, des vitrages, de le d6couper en zone
thermique, de lui associer des scenarios d'occupation...
PLEIADES est le module de pr6paration de la saisie grdce i des bibliothdques d'dl6ments et de
compositions prdenregistr6es, la possibilitd de cr6er des compositions et des vitrages, de modifier les

scenarios. Il permet 6galement d'effectuer les calculs et de visualiser les r6sultats.
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Chapitre 03: ProPositi ona rchitecturale favorisant la ventilation naturelle

IV.4.4 Les 6taPes de l'6tude :

Etapes de l,6tude La rdalisation de l'6tude sTD se ddcompose en plusieurs 6tapes, r6sum6es ci-dessous

C)6ftnition

des zones
thermiques

Saish du
betiment

> Choix du site et des donndes m€t€orologiques
) Saisie des vitrages et lantemeaux .

D Saisic des compositions de parois .

) Saisie des scdnarios de fonctionnement du bdliment
(occupatioru ventilatioru chauftge, rafralchissement.Ces

scenarios permettent de diffdrencier Ie fonctionnement de

chaque zone thermique.).
F Saisie gdomdrrique du badmem ( cette saisie permet

d'obtenir un modCle 3D du batiment ).

Une fois les 6l6ments des dtapes pdc6dentes v6rifi6s, la simulation
peut ere hncee. ta F€miere simulation effectuee, appelee cas de

base, correspond toujows au batiment datrs son 6tat initial. C'est la
simulation de rdf€rence pour le projet. En fonction des objeclifr de

l'€tude STD, des variantes sont ensuite simulees. Ces yariantes

p€uvent intervenir sur les epaisseurs d'isolants, les caracteristiques

des vitrages, la presence et la taille des brises soleil, le po[c€ age
de clair de vitrage par orientation.. .

Saisie du bdtiment : s'effectue d
partir des donnies d'entrCe

Ddfinition des zones thermiques

A partir de la saisie du batimenl Ie logiciel simule le

corportement thermique du bitiment en fonction d'un
decoupagc choisi par I'ingrinieur qui realise I'etude.

Le principal ddcoupage s'effectue au niveau de zones thermiques,
gen€ralement une zone thermique 6tant associ6e i une pidce ou d

un regroup€ment de piCces de m€me typotogie-

Simulation du cas de base et des
yariantes

Analyse des rdsultats

Sch6ma des Etapes de l'6tude La r6alisation de l'6tude
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Chapitre 03: proposition architecturale favorisant la ventilation naturelle

IV.4 4.1 Priesentation des 6tapes utilis6es :
pour calculer les differences de temp€ratures entre I'inferieure et I'ext€rieure en mois d'aout pour 3 pieces

dans un logement on a suivi les 6tapes suivantes :

l4hoix du site et des donnCes m6tdorologiques
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Chapitre 03: proposition architecturale favorisant la ventilation naturelle

Le r6sultats :

F Diagramme de tempdrature :

D'aprds ce diagramme on constate qu'il ya une diff6rence de temp6rature entre I'int6rieure et

I'ext6rieure dans chaque pieces. la tempdrature de l'extdrieure est plus 6ldves que celle de

l'intdrieures.

D Diagramme de Ventilation :
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la diff6rence de temp6rature entre l'int6rieure et I'ext6rieure d'une semaine du mois d'Ao0t

Occupants Ventilation
6t6,

Zone 1 chambre 1 2 0.6 viH 0.6 v/H
Znne 2 cutsrne 0.6 v/H 0.6 v/H
Zone 3 2 0.6 v/H 0.6 v/H

le scenario de la ventilation
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Chapitre 03: proposition architecturale favorisant la ventilation naturelle

IV.4.5 Conclusion sur la simulation :

L'6tude, bien que pr6cise, possdde n6anmoins certaines limites :

Limitation de zones thermiques pour un projet.

o L'utilisation du batiment est th6orique et ne reflEte que partiellement la r6alit6'

o l-es effets du vent et de la n6bulosit6 du ciel ne sont pas pris en compte.

. Une moddlisation simplifi6e des 6quipements techniques.

o lmpossibilit6 d'obtenir les temperatures de contact ou de rayonnement.

. Epaisseur minimale des mat6riaux de 0,1 cm.

o Expression des besoins 6nerg6tiques, et non des consommations.

C'est pour cela que les r6sultats ne peuvent pas 6tre consid6r6s comme des pr6visions exactes des futures

consommations du batiment et que les comparaisons par variantes sont plus pertinentes que les donn6es en

valeur absolue.
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CONCLUSION

La ventilation naturelle a ete et restera toujours un enjeu tnajeur dans le bdtiment' du fait de sa

fonction primordiale qui est d'assurer Ie renouvellement d'air et le rafraichissement des espaces

int6rieurs. A cet egard, I'homme a elr recours, d travers I'histoire. d une multitude de dispositifs

passifs pour ventiler son habitation.

Et I'Algerie, d I' instar de beaucottp d'autres pays d travers le monde, accuse un retard 6norme en

matiere d'efficacite encrgetique dans le bAtiment, pour ripondre aux besoins de confort

thermique le recours aux moyens mdcaniques de clrrnatisation et de chauffage est

malheureusement devenu systdmatique.

Face d la problematique de surconsommation et de gaspillage d'dnergie, en l'occurrence dans le

bitiment, et d la demande croissante de logements neufs en Algdrie, la recherche de nouvelles

solutions passives et durables capables d'amdliorer et de controler la ventilation naturelle dans

I'habitat collectit-.
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