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Rdsumd

Le prdsent travail, vise i mettre l'accent sur le thime d'efficience 6nerg6tique dans le cadre

de la valorisation du d6veloppement durable et l'orientation de la consommation

dnergdtique de I'dpuisement des ressources d'dnergies fossiles i une consommation qui

ripond aux besoins du pr6sent sans compromettre les ressources des g6ndrations futures.
Pour cela, nous avons mis notre action sur la relation entre la forme architecturale et la

consommation 6nerg6tique par le biais d'un travail de recherche approfondi qui nous a

permis de conclure un groupe de paramdtres passifs contribuant e la rationalisation de la

consommation 6nerg6tique. La seconde 6tape, vise i effectuer des simulations dnergetiques

en se basant sur les paramltres conclus pr6c6demment. La comparaison des donn6es, nous

a permis une classification de ces derniers pour d6velopper un outil d'aide a la conception

architecturale dnergdtiquement efficiente applicable i la ville de Cherchell et les villes du

mdme 6tage climatique. La phase op6rationnelle constitue le fruit des recherches effectudes

dont le projet congu prend en compte les r6sultats de la recherche paramdtriques ainsi que

les diff6rentes analyses dont le but est la cr6ation d'une attractivitd i l'extension ouest de la

ville de Cherchell e travers la conception d'un complexe touristique. Enfin et dans l'optique

de ce qui a 6t6 dit prdc6demment, le projet architectural repr6sente une r6ponse i la

probldmatique d'absence des dquipements touristiques, loisirs et d'h6bergements au sein

d'une ville riche d'endroits historiques et touristiques pittoresque.

Mots cl6s : Efficience 6nerg6tique, Ecotourisme, Approche typo morphologique, Paramdtres

passifs, Simulation thermique dynamique (STD)
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Summary

The actual work aims to focus on the topic of energy efficiency in the context of the

enhancement of sustainable development and the orientation of energy consumption from

the usage of fossil energy resources to the consumption that meets the needs of our days

without compromising the resourses of future generations to meet their own needs. For

this, we put the action on the relation between the architectural form and the energy

consumption through a deep work research which allows us to come up with group of
passive parameters that's contributes to the rationalization of energy consumption. The

second step was to perform energy simulations based on the previously concluded
parameters. The comparison of the data, allows us to classify them in order to develop an

energetically efficient architectural design tool applicable to the city of Cherchell and its

surroundings. The operational phase is the result of the research carried out on the project,

which is based on parametric research results, as well as on various analyzes which the goal

is to create an attractiveness to the western extension of the town of Cherchell through the

design of a touristic regions and facilities. Finally, and in the optic of what said previously,

the architectural project represents an answer to the issue of lack of touristic facilities,

leisure and accommodation within a city rich in picturesque historical and touristic zoning.

Xey words: Energy efficiency, Ecotourism, Typo-Morphological approach, Passive
parameters, Dynamicthermal simulation (DTS).
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Chapitre I : INTRODUCTIF

1 lntroduction g6n6rale :

Depuis la r6volution industrielle, le mode de vie des soci6t6s occidentales est inextricablement
li6 I la pr6sence d'dnergie abordable et facilement accessible. Ce moddle de civilisation
( moderne ) et 6nergivore s'est depuis largement r6pandu i l'6chelle de la planate et continue
aujourd'hui i gagner du terrain dans les pays en d6veloppement. Ceci a 6t6 rendu possible par

un apport 6nerg6tique principalement assu16 par les combustibles fossiles, au point que ceux-ci
repr6sentent actuellement plus de 80 % de la production mondiale d'6nergie primaire. Mais, en
raison des 6missions de gaz ir effet de serre qu'elle produit, cette consommation 6nerg6tique
devenue gigantesque et toujours croissante i l'6chelle mondiale est a l'origine de changements
climatiques qu'il faut d6sormais attdnuer et auxquels il faudra s'adapter tout au long du pr6sent
siicle. Dans ce contexte de crise environnementale s'aggravant toujours, la transition
6nerg6tique apparait comme la pierre angulaire de la lutte aux changements climatiques et plus
g6ndralement comme une pidce maitresse du d6veloppement durable, et ce, a toutes les
6chelles du local au global. En bref, il s'agit de l'6l6ment central d'une transition plus large vers
une 6conomie et une soci6t6 sobres en carbone ainsi que des modes de vie durables. A l'6chelle
globale et dans un contexte de civilisation moderne triomphante, la question ultime et urgente
porte, non pas sur notre capacit6 a r6pondre dans les prochaines d6cennies aux besoins
grandissants en 6nergie, mais plut6t sur notre capacit6 i controler la consommation d'6nergie
(maitrise de l'6nergie, modes de vie, organisation du territoire, etc.) tout en diveloppant le plus

rapidement possible la part des 6nergies ( vertes > dans nos systEmes 6nerg6tiques, au point oa,

celles-ci deviendront dominantes, voire 6ventuellement les seules grandes formes de ressources

6nerg6tiques exploit6es. Une transition 6nerg6tique de grande envergure apparait donc comme
incontournable. 1

L'efficacit6 dnergdtique est pergue, aujourd'hui, et partout dans le monde, comme 6tant une

activit6 crdatrice de richesse et d'emplois. Elle est aussi consid€r6e comme 6tant une r6ponse

appropri6e i la probl6matique d'approvisionnement en 6nergie 6lectrique ou tout au moins elle

permet de diff6rer, en partie, les investissements en production 6lectrique, en particulier. ll est

d6montr6 que l'investissement dans l'efficacit6 6nerg6tique coote, en g6n6ral, 3 ir 4 fois moins

cher par rapport i l'investissement dans la production d'6lectricit6. La consommation nationale

d'6nergie a connu une croissance accrue, principalement due ) l'am6lioration du niveau de vie

des citoyens, qui s'est traduite par l'augmentation du taux d'6quipement. De m6me que la

r6alisation de plusieurs projets d'infrastructures d'utilit6 publique a contribu6 d cette croissance.

L'efficacit6 6nerg6tique s'impose comme une 16ponse appropri6e i cette probl6matique. A cet

effet, l'6valuation du potentiel d'6conomie d'6nergie s'avEre n6cessaire pour cerner

La marge de man@uvre possible en vue de d6Bager les actions et les mesures a mettre en cuvre
sur le terrain afin de d'agir sur la consommation d'6nergie. 2

En Alg6rie, les hydrocarbures occupent une place tres importante dans le d6veloppement

6conomique du pays. faccroissement de la rente p6troliere, suite e l'augmentation conjointe

des volumes produits et du cours des hydrocarbures, a permis une croissance moyenne du PIB

de 4% par an entre 2001 et 2007. Avec des hypotheses de taux de croissance dconomique de 3%

et 5% et un taux de croissance ddmographique de 7,6% par an, pour la p€riode 2007-2030, le

I 
Christian Bor.rdrard, r Transltion 6nergdti4ue : oonte(€, e_njetfi et posslbllit as ,, Vedigo - lo rey.f- ekc.b'oniqP en scbnces de

I' e nvno nneme nt lEn lignel, URL : httg://vertiqo.revues.oro1l5975
2 or*rr, ,oo,r***, ME DE DtwLoppEMENT DE L'EFFrcAart tNERGtTteuE A L'HoRtzoN m3o



Chapitre I : INTRODUCTIF

taux de croissance de la demande 6nerg6tique serait compris entre 2,8% et 4,3% par an pour la
p6riode de projection; le march6 alg6rien absorberait, en 6nergie primaire, 51,5 millions de

tonnes equivalent p6trole (Mtep) en 2O2O et 9L,54 Mtep en 2030 contre 52 Mtep en 2020 et
66,45 Mtep en 2030 (sc6nariotaible) 3

Le programme d'efficacitd dnergdtique i l'horizon 2030 s'int6resse i l'ensemble des secteurs de

consommation qui ont un impact significatif sur la demande d'6nergie : il s'agit du batiment, du

transport et de l'industrie. ll vise globalement la rdduction de la consommation de 9% i travers

la substitution inter 6nerg6tique et l'introduction des 6quipements et des technologies

performantes.

Une utilisation massive des 6nergies renouvelables peut Ctre envisag6e en Alg6rie, car la
part de ces 6nergies dans le bilan 6nerg6tique national est encore trCs faible et devra
augmenter substantiellement a l' avenir avec la mise en place du programme national des

6nergies renouvelables et de l'efficacit6 6nerg6tique. Une strat6gie est ax6e sur la mise en valeur
des ressources in6puisables et leur utilisation pour diversifier les sources d'6nergie et pr6parer

l'Algdrie de demain. Cet ambitieux pro8ramme pr6voit d'installer une puissance d'origine
renouvelable de prds de 22 0(n MW d'ici 2030 dont 10 000 MW d6di6s a l'exploitation. Les

6nergies renouvelables se placent au ceur de la politique de d6veloppement de la production
national. Environ 40% de la production d'6lectricit6 destin6e i la consommation nationale sera
d'origine renouvelable ir l'horizon 2030. 

a

2 Probl6matique t6n6rale :
Le monde connait depuis le milieu du XXe siEcle une trEs forte acc6l6ration de l'urbanisation, qui

se traduit par l'accroissement de la population, de la taille et des activites des villes. Cependant,

cette croissance urbaine pose de nombreux probldmes, surtout dans les pays du tiers-monde. La

population urbaine repr6sente aujourd'hui la moiti6 de la population de la Terre alors qu'elle

6tait que de 13% au d6but du )fie sitcle. Le monde ne cesse de s'urbaniser. En 1999, le taux

d'urbanisation dans le monde 6tait de 45%; (40% dans le tiers-monde et plus de 75% dans les

pays d6velopp6s).

D'aprEs I'ogenda 27 (Cnued, 79921, un programme 6td adopt6 par les gouvernements lors de la

Conf6rence internationale sur l'environnement et le d6veloppement de Rio de ianeiro en 1992,

consacre un chapitre i la "promotion d'un moddle viable d'6tablissements humains". Ce chapitre

commence par un constat, pr6cisant le lien entre urbanisation et environnement : "dans les pays

industrialis6s, les sch6mas de consommation des villes font peser de s6rieuses contraintes sur

l'6cosystEme mondial, tandis que, dans les pays en d6veloppement, les 6tablissements humains

ont besoin de quantit6s accrues de matiares premidres et d'6nergie et d'un d6veloppement

6conomique plus pouss6, simplement pour rem6dier i leurs probldmes 6conomiques et sociaux

fondamentaux". La ville est consommatrice d'6nergie et de ressources; elle est aussi

"productrice" de modEles de consommation. Les citadins ont pris l'habitude d'un fort gaspillage

et d'une abondante production de ddchets, parce que le v6ritable coot 6cologique de leurs

pratiques quotidiennes n'est pas pris en compte. La mobilit6 des populations urbaines est forte,

et pas seulement pour se rendre de son domicile i son travail. L'existence de moyens de

' Sorhtl" CxEart, 201l, L'AWNIR ENEIG€1trIUE DE :'ALGERIE: QUELLES SERONI LES PERSPEr.TVES DE @IISOMMAIION, DE

PfroDUOtON Er D'UPOaTAflON DU PETROLE ET DU GN A |'HOREON m20.2030 ?
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transport (aerien, ferroviaire et autoroutier) efficaces et facilement accessibles favorise une

mobilit6 hors de la ville ou du pays, co0teuse en 6nergie. La nature des modes de vie urbains, et
en particulier des moddles de consommation dans les villes, est un enjeu de d6veloppement

durable d'autant plus important qu'une part croissante de la population est appel6e e vivre dans

des villes. Militer pour un nouveau modele de d6veloppement, c'est aussi militer pour une

profonde transformation des modes de vie et de consommation urbains.s

Aujourd'hui, le tourisme est I'un des principaux moteurs de I'emploi et du d6veloppement et
contribue de maniEre significative e la croissance 6conomique locale et au bien-Ctre social. Ce

secteur emploie des millions de personnes i travers le monde, i des postes et des niveaux tres
diff6rents et contribue de manilre significative a la croissance 6conomique locale et au bien-6tre
social.

Le tourisme est dgalement responsable de 5% des dmissions mondiales de CO2, dont 2% sont
attribuables aux h6tels et autres Upes d'hdbergement, une empreinte carbone relativement
faible et pourtant non n6gligeable, que le secteur du tourisme considdre comme une priorit6 e
traiter.
En rdponse au d6fi que repr6sente le changement climatique, le projet HES vise a augmenter de

20% l'efficacit6 6nerg6tique dans les h6tels de petite et moyenne taille et de 10% I'utilisation

d'6nergies renouvelables, afin de prouver que la croissance 6conomique et le d6veloppement

durable peuvent et doivent aller de pair.6

Si les 6missions de gaz i effet de serre demeurent la priorit6 pour lutter contre les changements
climatiques, c'est sur l'ensemble de ses impacts que le tourisme doit a8ir - et en priorit6 les

transports. Consommation 6nerg6tique, pollution des eaux et des sols... doivent accompagner
les politiques environnementales.
Le tourisme m6diterran6en, en forte croissance, est un secteur 6nergivore, tout particuliarement
dans les destinations de tourisme baln6aire de masse. Les initiatives d'amdlioration de la
consommation 6ner86tique du tourisme, telles que l'am6lioration de la qualitd du b6ti, l'usage

de moyens de transport moins 6metteurs de gaz d effets de serre (GES), restent encore trds
limit6es, voire marginales. Par cons6quent, les risques d'une inadaptation du tourisme i la

mutation 6nergdtique doivent etre 6valuds, a fortiori dans un contexte d'adaptation au

changement climatique. Ce secteur &onomique, primordial pour la M&iterran6e, pourrait
constituer un gisement d'applications pour les politiques d'efficacit6 6nerg6tique et de

d6veloppement des 6nergies renouvelables. Le croisement des r6sultats des programmes

d'activitds conduits par le Plan Bleu sur < l'6nergie et la M6diterran6e ) ainsi que sur < le
tourisme et le developpement durable en Mediterran6e ) met en lumidre les interd6pendances
des enjeux du tourisme m6diterran6en et de la nouvelle donne 6nergetique en termes de
risques mais aussi d'opportunit6s tel que La croissance de la construction d'un bati r6sidentiel et
d'h6bergements touristiques g6nEre des besoins 6nergdtiques importants tout en accentuant les

probllmes de variations de charge locales. Cette croissance pourrait 6tre porteuse de pratiques

d'6conomies d'6nergie (utilisation de nouveaux mat6riaux, r6novation du biti ancien, etc.) et de
production d'6nergies alternatives, et cr6er ainsi des emplois, notamment pour les jeunes, dans

les territoires.T
Nous allons plus particuliErement nous int6resser i l'6co-tourisme qui semble 6tre une forme de

tourisme durable parmi d'autres. En effet, nous ne pouvons pas r6duire le tourisme durable i un

5 
Jacques v6ron,2oo8, Enje ux (conomiques, socioux et environnementoux de futbonisotion du mond.
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tourisme respectueux de l'environnement, puisqu'il faut aussi prendre en compte l'aspect social
et 6conomique. L'6cotourisme est centr6 sur la d6couverte et le respect de la nature et vise i
sensibiliser aussi bien les voyageurs, que les populations locales i la n6cessit6 de prdserver
f 'environnement. Une d6finition plus pr6cise de << The lntenotionol Ecotourism Socrety D (TIES)

dit que l'6cotourisme est: ( Un tourisme responsable en milieux naturels qui pr6serve
l'environnement et participe au bien-etre des populations locales ), mais de plus, cette forme de
tourisme comprend une part d'6ducation et d'interpr6tation du patrimoine naturel et culture.s

La volont6 de maitriser I'6cotourisme nous mEne d poser les questions suivantes:

Comment peut-on participer i l'6laboration d'un tourisme durable, plus efficient
6ner86tiquement i travers la conception de notre projet ?

3 Probl6metique sp€cifique :

La ville de Cherchell a confront6e des mutations majeurs au fil du temps et ceci sur plusieurs

niveau social, 6conomique, architectural et urbain, ces derniers 6tant dict6s par des barriEres de

croissance (la zone militaire, la montagne, la mer). Actuellement, la ville connue une

urbanisation acc6l6r6e i travers l'6talement urbain qui entraine une consommation excessive en

ressources, notamment en 6nergie. Paralldlement i l'6talement urbain, le PPMVSA (plan de

protection et de mise en valeur des sites archdologiques) propose la solution de Protection et de

valorisation du patrimoine urbain, architectural et archdologique que recdle la ville. Rdsultat

d'une histoire mill6naire, ce patrimoine, doit Ctre appr6hend6 dans toute sa diversit6. Cette

solution consiste i valoriser ces endroits pr6cieux pour donner une image plus forte i la ville et

lui confEre un attrait exceptionnel. Ceci engendre une pression sur le centre historique suite i
l'augmentation de nombre de visiteurs et un flux important entrant vers le centre contrairement

aux zones d'extension est et ouest qui reste vide et monotone.

Dans le cas des h6tel1 la notion de durabilit6 devrait 6tre permanente. La planification et la

construction des structures doivent tenir compte des facteurs environnementaux, notamment
de l'impact visuel du b6timent sur la zone oU il se trouve et de l'utilisation inad6quate du terrain.
Une fois en service, un h6tel qui aspire A respecter l'6quilibre environnemental et culturel doit
avoir pour objectif la mise en place d'une sCrie de pratiques, que nous d6taillerons un peu plus

loin, li6es a l'utilisation ad6quate des ressources, la manipulation contr6l6e et responsable des
d6chets ainsi que le respect de la culture locale et de la biodiversit6. Cependant, il ne faut pas

oublier que si le tourisme est gdrd correctement et conform6ment aux principes de
d6veloppement durable, il peut g6n6rer des ressources 6conomiques et dlever le niveau de
conscience environnementale sur un territoire donn6 en contribuant i la conservation de
l'environnement.
L'application de bonnes pratiques environnementales n'implique pas de coots suppl6mentaires
pour l'h6tel concernd, au contraire, elle peut entrainer des 6conomies dues ) l'am6lioration des
processus ou i la r6duction, entre autres, des d6penses 6nerg6tiques ou des d6chets.e

Le tourisme est un secteur 6nergivore et aucune initiative s6rieuse, ou presque, n'a 6t6 faite
pour en att6nuer l'impact sur la facture 6nergdtique nationale et, ce faisant, sur l'exploitant de

t 
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cela reste bien insuffisant au regard des nombreuses possibilit6s d'6conomies d'6nergie qu'offre
l'architecture h6teliere. Dans ce dispositif, l'architecte joue un r6le important puisque, dds la
phase ( conception ) le parti pris architectural et le choix de l'implantation sont primordiaux:
c'est ce qu'on appelle la conception bioclimatique.l0
Dans le cadre de notre projet nous devrons tenir compte des nombreuses probldmatiques de la

ville ainsi que le type de projet que nous avons construire.

Ces diffCrents points abordCs sont gCndralement les probl6matiques les plus essentielles de la
ville ainsi que le thdme abord6.

La compr6hension de ces problimatiques et I'envie de trouver des solutions addquates pour les

r6soudre et d'apporter mdme des propositions pour des d6fis dnerg6tiques et environnementales

aux g6n6rations futures en termes de d6veloppement durable. Cela nous mBne d poser les

questions suivantes :

l- Comment concevoir un complexe touristique tout en respectant I'identit6 architecturale de la

ville ?

2- Comment aboutir i un projet qui prend en consid6ration les notions d'efficience dnergdtique

dans la conception pour consommer moins d'dnergie ?

A travers ce mdmoire, nous essayerons de pr6senter des solutions concrdtes pour r6pondre i ces

probl6matiques.

4 Hypothlses:
- En se basant sur une approche typo-morphologique qui nous permettra de respecter l'identit6

et le cach6 architectural de la ville de Cherchell tout en assurant l'optimisation de l'efficience

6nerg6tique du b6timent i travers la corr6lation des 616ments constituant la forme

architecturale avec la consommation d'6nergie.

5 Objectifs :

L'objectif de notre travail est d'aboutir i des mdthodes d'efficience 6nerg6tique par l'6laboration

d'un outil d'aide i la conception architecturale 6nerg6tiquement efficiente tout en s'appuyant sur les

paramdtres de la conception bioclimatique et les classe par ordre d'importance par une analyse

param6triques i l'6chelle architecturale pour une meilleur rationalisation de l'6nergie. et de pouvoir

l'adapter dans notre intervention qui est la conception d'un complexe touristique au niveau

d'extension ouest de Cherchell afin d'am6liorer la qualitd du cadre de vie des habitants pour

diminuer la pollution de l'environnement et la participation dans la r6duction des dmissions de

gaz e effet de serre

5
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6 M6thodolotie de travail :

Afin d'arriver I nos objectifs une d6marche m6thodologique a 6t6 suivie :

Analvse Urbalne Analvse I Recherche des rdf6rencesl

isation

lm nation d'un re ndant i toutes
les orientatlons du cahier de charge

Calate et
valldatlon

Lecture diachronique
(Approche

typo morphologique)

Lectu re

Synchronique

Comprendre la formation de la
ville

D6finir les disfonctionnements de
la ville

ExiSences

fonctionnelles
(Analyse th6matique)

Exigence
6nerg6tique e

l'6chelle du batiment
(Etat de savoir

/model d'analyse)

Cahler des
charges =
Synthlse

Model d'6valuation i l'6chelle
architecturale

programmation
architecturale

Flgure 1: M6thodolotle du travall Source: Mr Boukarta.S, adapt6 par auteurs

Projet
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1 lntroduction:
Afin d'arriver e une conception architectural addquate qui prend en considdration les

notions d'efficience 6nerg6tique, Nous avons optd pour des outils d'aide i la conception

architecturale reprdsent6s par: L'analyse bioclimatique basde sur diffdrentes mdthodes et

diagrammes, L'analyse paramdtrique qui touche les trois registres (FORME, Enveloppe,

Environnement), ainsi que l'analyse des exemples th6matiques choisis sur des critdres bien

pr6cis pour en fait arriver d un pack de donndes facilitants la conception architecturale

6nergdtiquement efficiente. Le sch6ma suivant explique la d6marche suivie le long de ce

chapitre.

Outils d'aide a la conception du
projet architectural

l4t4 systlmst

lsolatlon

rcu

conception architecturale 6nerg6tiquement

7

Typologlo de dlsnorltils cllmathu€ 3pddflqu. . f6t.8o cllmatlqoe

Conoafoe lor techniquas cofiuositionnall.!

stnragi. d. r.f roldlss.mont

VitraS€

Ell.ri!tlqE

Diffdrents

B

5

I

ar
a

E@

Compecitie

Analyse biodimatique Analyse des exemples
P.r.mltr6i doptlmliatlon dnerE&ique a

f achelle du Mtlm.ot

d'tvant
Sro(olay

0l.tr.mme

Figure 2: la &ille d'analyse/ source : Auteur
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u 
Ewa BEREZoWSy.A-AZA G,2OLL, connoitre le cootexte du devebppement duroble, Suneryie. Proiet urbain guide

mdthodologique.
12 

: Hamid Guemache, 2012, directeur du site web Tout su. l'Alg6rie.
http://www.latribune.frhctualites/economi€/internationay20120705trib00070752Vle-trlstebilan-d-uneeconomie-
algerienne-sans-espoi..html
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2 La politique 6nerg6tique en Alg6rie:

2.1 lntroduction :

Nous sommes aujourd'hui dans une dre oi la rationalisation de l'exploitation des richesses

de notre planite devient ndcessaire pour nous, mais aussi et surtout pour les gin6rations

futures. Au lendemain du Sommet de la terre de Rio+20, tenu i Rio de Janeiro en juin 2012,

et avant ceux de Rio en 1992 et de Johannesburg en 2OO2, de nouvelles d6marches

d'optimisation la consommation des ressources sont entreprises aussi bien dans les pays

d6veloppds que ceux dmergeants, dans une optique de d6veloppement durable qui ne peut

qu'aider le ddveloppement de chaque nation.

L'Alg6rie est 6galement concern6e comme le souligne Berezowska-Azzag E. ( Signataire des

d6clarations de Rio et de Johannesburg, l'Alg6rie a rejoint le processus de la mise en oeuvre

des principes du DD bien tardivement, i partir des ann6es 200O... c'est dire que l'exp6rience

alg6rienne est jeune et il n'est donc pas 6tonnant de constater ses faiblesses sur le terrain.

Toute expdrience a besoin du temps pour se construire de manidre autonome ,r11

La stratdgie algdrienne de gestion des dnergies n'est pas tout a fait mise au point, bien que

plusieurs lois ont dtd promulgu6es dans ce domaine, les textes juridiques trouvent encore

quelques difficult6s d'application et de clart6, alors que cela devrait constituer l'armature

structurelle de la politique 6nergdtique nationale.

Les 6lus et les collectivit6s locales s'int6ressent par contre au plus haut degr6 aux dnergies

car, comme le souligne H. Guemache < le bilan 6conomique du pays qui f6te ses cinquante

ans d'inddpendance est plus que mitig6. Sa trop grande d6pendance de la manne des

hydrocarbures donne l'image d'une 6conomie sans perspective >12, il est primordial de

trouver une alternative d cette ressource 6puisable, en limitant sa consommation abusive et

en intdgrant les 6nergies renouvelables. Pour cela l'Alg6rie a mis une strat6gie nationale de

la maitrise d'dnergie qui dispose, sur le plan l6gislatif et r6glementaire, un arsenal juridique

important en matiEre de rationalisation de l'utilisation de l'6nergie :

-La loi N'99-09 du 28 juillet 1999 relative i la maitrise de l'dnergie

- La loi 04-09 du 14 Ao0t 2004 relative i la promotion des 6nergies renouvelables dans le

cadre du d6veloppement durable.
*Le d6cret exdcutif 04-149 du 19 Mai 2004 fixant les modalitis d'dlaboration du programme

national de maitrise de l'6nergie.

En effet, la maitrise d'dnergie couvre l'ensemble des mesures et des actions mises en euvre
en point de vue utilisation rationnelle de l'6nergie et du d6veloppement des dnergies

renouvelables. Elle rdpond aux soucis suivants [APRUE,2005, p.7-8]:

-La pr6servation des ressources nationales d'hydrocarbures.

-La pr6servation des capacit6s de financement de pays utilisable dans d'autres domaines que

le secteur 6nergdtique. / La protection de l'environnement.





Chapitre ll : 6tat de savoir

2.2 Pr6sentation des axes d'intervention du programme national d'efficacit6
6nerg6tique13

2-Le d6veloppement du chauffe-eau solaire :

La pdn6tration du chauffe-eau solaire (CES) en

Alg6rie reste embryonnaire mais le potentiel

est important. ll est pr6vu, dans ce sens, le

ddveloppement du chauffe-eau solaire en le

substituant progressivement au chauffe-eau

traditionnel. f acquisition d'un chauffe-eau

solaire est soutenue par le fonds national pour

la maitrise de l'dnergie (FNME).

3- La 96n6ralisation de l'utilisation des lampes e

basse consommation d'6nergie :

tJobjectif assignd ) la stratdgie d'action est

l'interdiction graduelle de la commercialisation des

lampes i incandescence (lampes classiques

couramment utilisdes par les m6nages) sur le

marchd national ) l'horizon 2O2O. en parallile, il est

pr6vu la mise sur le march6 de quelques millions de

lampes i basse consommation. Par ailleurs, la

production locale des lampes i basse consommation

sera encourag6e, notamment, par le recours au

partenariat entre les producteurs locaux et

dtrangers.

4- fintroduction de la performance

6nergdtique dans l'6clairage public :

Le programme de maitrise de l'6nergie d6di6

aux collectivitds locales consiste i substituer la

totalitd des lampes d mercure (6nergivores et
nocives) par des lampes plus efficaces (sodium

haute pression). Ce qui permettra d'atteindre

une 6conomie d'6nergie d'un million de TEP, i
l'horizon 2030 et d'all6ger la facture 6ne196-

tique des collectivit6s.

5. La promotion de l'efficacit6 6nerg6tique dans le

secteur industriel :

Le secteur industriel repr6sente environ le quart de

la consommation 6nerg6tique finale du pays. Pour

plus d'efficacitd 6nergdtique, il est pr6vu :

. le cofinancement des audits dnergdtiques et des

6tudes de faisabilit6 qui permettront aux entreprises

de d6finir avec pr6cision les solutions technico-

6conomiques les mieux adapt6es pour r6duire leur

consommation 6nerg6tique
. le cofinancement des surco0ts lids i l'introduction

de l'efficacitd 6nerg6tique pour les projets viables

techniquement et 6conomiquement.

6. La promotion du gaz de pdtrole liqudfid

carburant (GPL/c) et du gaz naturel carburant
(GNc) :

Le programme vise i promouvoir les

carburants les plus disponibles et les moins

polluants, en l'occurrence, le GPLc et le GNC.

L'objectif 6tant d'enrichir la structure de l'offre

des carburants et de contribuer i attdnuer les

effets des carburants classiques sur la sant6 et

l'environnement. Ce programme prdvoit, ir

terme, la g€n6ralisation de l'utilisation des

carburants propres dans les transports

individuels et collectifs, notamment, dans les

grands centres urbains

'apnuE,2orspnoGRAMMEDED6vELoppEMENTDE(EFFtcactrE€NERGrnauEArHoRlzoN2o3o,

1- l'isolation thermique des b6timents :

En Alg6rie, le sect€ur du batiment est le secteur le

plus 6nergivore. Sa consommation repr6sente plus

de 42% de la consommation finale. Les actions de

maitrise de l'6nergie propos6es pour ce secteur

portent notamment sur l'introduction de l'isolation

thermique des batiments qui permettra de r6duire

d'environ 40% la consommation d'6nergie li6e au

chauffage et i Ia climatisation des logements.
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2.3 Etiquettes EnerSie Du nouveau pour l'Electrom6nager, L'Etiquetage Energ6tique des

Appareils Electrom6nagerla

A partir d'octobre 201O les appareils 6lectromdnagers i forte consommation d'6nergie

devront obligatoirement, lorsqu'ils sont propos6s i la vente, la location ou i la location-

vente, etre munis d'une 6tiquette indiquant notamment leur consommation d'6nergie et

d'une documentation technique de chaque appareil neuf.

L'arsenal juridique en matiire d'dtiquetage 6nerg6tique est ainsi renforcd par une s6rie

d'arr€t6s interminist6riels promulgu6s en novembre

20O8 et f6vrier 20@ et compldtant la loi N"99-09 du 28 juillet 1999 relative i la maitrise de

l'inergie pour les appareils fonctionnant d l'ilectricit6, aux gaz et aux produits pdtroliers et
le d6cret ex6cutif N"05{6 du 11 janvier 2005 fixant les rEgles ::$H'
spdcifiques d'efficacit6 dnerg6tique applicables ) ces appareils. D
Ce nouveau cadre, qui vise i r6duire les surconsommations :D

irarro C

tit a zE D

d'dnergie en 6vitant le gaspillages, en utilisant, i confort dgal, des . !
dquipements performants et en optimisant leur emploi, fixe 3 i
ddsormais de nouvelles rdgles pour la vente sur le marchi algdrien Ei

;i
:s

Ces textes d6terminent aussi les cat6gories (A jusqu'e e) et Ei

2.r.iF E

6tablissent les modiles des dtiquettes ainsi gue la documentation technique y affdrente

lorsque les appareils sont proposds e la vente, d la location ou la location-vente.

L'dtiquette 6nergdtique indique notamment, par un code couleur, si l'appareil consomme

beaucoup ou peu d'dnergie 6lectrique : le niveau A (fllche verte) indique qu'il est sobre, le

niveau G (fldche rouge) qu'il est dnergivore, avec entre autres A et B ou C ou D qu'il n'est pas

ou peu gourmand alors que les niveaux E, F ou G indiquent que l'appareil consomme

beaucoup d'6lectricitd.

Si les atouts de l'dtiquette dnergie des appareils a usage domestique sont inddniables pour

les dquilibres environnementaux, 6conomiques et sociaui il reste que les pouvoirs publics

doivent veiller i l'application stricte de telles ragles.

Les appareils dconomiques permettent de faire des dconomies notables sur la facture

d'dlectricitd. Le respect de gestes simples au quotidien, associ6 a un choix judicieux de ces

appareils 6lectromdnagers permettent de riduire d'une maniire significative, la

consommation d'6nergie des minages.

to 
APRUE, Octobre 2m9, La lettre n'16, Bulletin trimestriel de l'Aprue



2,4 Economie d'6nergie < des programmes arrivrls i maturit6 )N1s :

Ce sont les programmes qui sont arriv6s d maturit6 et pour lesquels

n6cessaires ont 6t6 16unies. ll s'agit des programmes suivants:

les conditions

- Programme PoFAir:
Le programme Prop-Air a pour objectif d'apporter un appui au d6veloppement du GPt

Carburant afin de diminuer les tensions sur les autres carburants notamment le gasoil, et de

r6duire l'impact de la pollution des transports dans les zones urbaines.

La convention signde entre l'Aprue et la Banque de diveloppement local institue un

mdcanisme de financement qui devrait permettre aux particuliers de b6n6ficier d'un cridit
sans int6ret pour la conversion de leurs vdhicules au GPL.

- Programm€ Top-lndustrie :

Ce programme a pour objectif d'identifier les gisements d'6conomie d'inergie et de

proposer des actions appropri6es de maitrise des consommations d'6nergie des industriels

afin de 16duire leurs co0ts de production et d'am6liorer leur comp6titivit6.

La mise en euvre de ce programme consiste i financer des projets porteurs d'efficacit6

dnerg6tique exemplaires et i vulgariser les bonnes pratiques d'efficacitd 6nergdtique en vue

de leur <16plicabilitd> i grande 6chelle.

$APRUE, 2oog, Bulletin trimestriel de l'Aprue N'14
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- Programme Eco-Lumilre :

Le programme Eco-Lumiire a pour objectif d'introduire l'6clairage performant dans les

m6nages, de r6duire leur facture d'dlectricitd et de favoriser i terme l'dmergence d'un

march6 national de lampes i basse consommation.

Ce programme porte sur la diffusion d'un million de Lampes i basse consommation (Lampes

dconomiques) dans les mdnages.

Ces lampes sont destin6es d remplacer les lampes i incandescence. Elles seront diffus6es sur

l'ensemble du t€rritoire national, en quatre tranches annuelles, correspondant aux quatre

r6gions {Centre, Est, Ouest et Sud).

A titre d'exemple, l'introduction d'un million de lampes 6quivaut ) une centrale 6lectrique

de 50 MW, soit une 6conomie de 50 millions de dollars, sans compter les 6conomies

d'6nergie qui sont 6valu6es i 2,5 millions de dollars annuellement.

- Programme Eco-Blt

Ce programme vise ) apporter le soutien financier et technique n6cessaire i la r6alisation de

logements assurant une optimisation du confort intdrieur en rdduisant la consommation

dnerg6tique li6e au chauffage et e la climatisation.

Dans ce cadre, il est pr6vu la r6alisation de 60O logements i haute performance 6nerg6tique

r6partis sur l'ensemble des zones climatiques, dans le cadre d'un partenariat entre l'Aprue et

onze Offices de gertion et de promotion immobilidre (OPGI).

11
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lJobjectif est de r6aliser une action d6monstrative prouvant la faisabilit6 de l'introduction de

l'efficacit6 6nergdtique en Alg6rie et de contribuer i la gdndralisation des bonnes pratiques

dans la conception architecturale de l'habitat et, enfin, favoriser la mise en application des

normes rdglementaires.

- Programme Alsol

Ce programme vise i promouvoir le chauffe-eau solaire et i mettre en place les conditions

d'un march6 durable du solaire thermique en Alg6rie. ll est pr6vu, dans ce cadre, la diffusion

de 1OO0 chauffe-eau solaires individuels dans le secteur des mdnages et 1 00O autres dans

le secteur du tertiaire.

Afin de garantir la rdussite de ce programme, il est pr6vu un soutien financier du Fonds

national pour la maitrise de l'dnergie (FNME) a hauteur de 45Yo sur le montant global du

chauffe-eau solaire, le restevsera financ6 par les banques partenaires par un cr6dit i taux

bonifi6 accord6 i chaque client.

Le potentiel dnergdtique solaire en Algdrie 6tant le plus important de tout le Bassin

mdditerran6en, cette initiative contribuera i r6aliser des 6conomies d'dnergie primaire sur

la dur6e de vie de l'6quipement et de rdduire l'6mission de CO2 dans l'atmosphdre

2.5 - Sensiblllsatlon et encouragementls:

- Uop6ration pilote de diffusion d'un million de Lampes dconomiques, qui sera lancde le 19

avril 2009 par l'Aprue, avec le soutien de la SDA Sonelgaz, est soutenue et relayde par une

campagne d'information et de sensibilisation e destination du grand public.

Cette op6ration s'6chelonnera sur une pdriode de deux (02) anndes au moins et couvrira les

quatre r6gions du pays (Centre, Est, Ouest et Sud).

Les tranches annuelles arr6t6es sont de l'ordre de 250 000 Lampes 6conomiques i raison de

4 Lampes €conomiques par m6nage pour cette ann6e et 750 O0O Lampes 6conomiques pour

la deuxiEme annde.

Le projet s'appuiera sur un prix incitatif, les lampes seront distribudes i des prix

concurrentiels, a savoir 250 DA la lampe (au lieu de 500-800 DA et plus) dans les wilayas du

centre Alger, Blida, Boumerdis, Tipaza et Tizi Ouzou, dans un premier temps, en attendant

de toucher toutes les autres wilayas.

- Protramme Pop-Air :

La convention signde entre l'Aprue et la Banque de ddveloppement local institue un

m6canisme de financement qui devrait permettre aux particuliers de bin6ficier d'un cr6dit

sans intdret pour la conversion de leurs vdhicules au GPL.

- Programme Alsol :

Afin de garantir la rdussite de ce programme, il est pr6vu un soutien financier du Fonds

national pour la maitrise de l'dnergie (FNME) a hauteur de 45% sur le montant global du

'" APRUE,2oo9, Bulletin trimestriel de l'Aprue N'14
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chauffe-eau solaire, le reste sera financ6 par les banques partenaires par un cr6dit i taux
bonifi6 accord6 i chaque client

- Campagne sur les dconomies d'6nergie, Poursuite des efforts de sensibilisation :

Dans un contexte marqu6 par une forte hausse de la demande d'dlectricitd, l'Aprue, en

partenariat avec Sonelgaz, a men6 entre le 8 d6cembre 20O8 et le 28 fivrier 2009 sa

campagne traditionnelle de communication audiovisuelle destin6e au grand public pour la

sensibilisation i une meilleure utilisation de l'6nergie 6lectrique.

Les objectifs de cette campagne 6taient de :

. Sensibiliser le consommateur aux 6conomies d'6nergie en l'incitant a passer i l'acte;

. montrer et expliquer les bons gestes i adopter au quotidien ;

. Alerter sans dramatiser ;

. Aider i r6duire la facture 6nerg6tique du consommateur tout en pr6servant son confort.

Par ailleurs, le consommateur devra garder i l'esprit que le niveau de sa facture ddpend de

la puissance des appareils et de leur dur6e d'utilisation. A l'origine du mal, l'6clairage et les

appareils dlectrom6nagers. Les gestes i int6grer dans les habitudes sont simples. Et les

iconomies qu'ils occasionnent ne sont pas n6gligeables. Par exemple, 6teindre la veille des

appareils audiovisuels, 6teindre la lumidre en quittant une piBce...etc.

2.6- Formations:

Plusieurs formations ont 6t6 organis6es par l'Aprue sur la m6thodologie d'audit en vue de

favoriser la cr6ation de bureaux d'audit privds et sur la gestion de l'6nergie au niveau de

l'entreprise en direction du personnel technique des entreprises.

13
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3 Optimisation 6nerg6tique i l'6chelle de BStiment :

Le but de cette partie est d'arriver i comprendre la relation entre la forme architecturale et
l'efficience 6nergdtique i travers deux parties: l'analyse bioclimatique du site qui va nous

aider i trouver les dispositifs essentiels et les recherches des paramEtres d'optimisation

d'dnergie.

Pour am6liorer l'efficacit6 ou la performance 6nergitique, il faut utiliser des solutions dites
( passives ) qui consistent a rdduire la consommation d'dnergie du batiment.

Les notions n6cessaires qu'il faut prendre en considdration tout au long de la conception

sont d'une part l'6conomie d'6nergie et d'autre part, l'amdlioration du confort thermique.

Une bonne conception permet de rdpondre i ses demandes en r6duisant ou annulant les

d6penses 6nerg6tiques des technigues actives (chauffage, ventilation et rafraichissement)

Le but de cette conception passive est d'int6grer les mesures d'efficacit6 6nerg6tique par

exploitation des effets bdn6fiques du climat (captage du soleil en hiver, ventilation en dti)
tout en offrant une protection contre les effets nigatifs (protection contre le vent,

protections solaires en €td ...etc.)

3.1 Le confort thermlquelT :

3.1.1 D6finition:
Le confort thermique est assez difficile ir ddfinir de fagon prdcise car elle est trEs subjective.

Selon [ASHRAE,2004], le confort thermique est d6finit comme suite : ( Thermal Comfort is

that condition of mind that expresses satisfaction with the thermal environment. ) [OLESEN,

B. W. and BRAGER G.S., 29A4, p.2q, c'est-ir-dire le confort thermique est la sensation de

satisfaction exprimde par l'individu i l'dgard de l'ambiance thermique du milieu

environnant.
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3.1.2 Approches d'6valuataon du confort thermique :
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Approche adaptative

- Le mod&le adaptatlve de Humphreys (1998)
Ce moddle concerne particulierement les batiments non climatis6s, soit i ventilation naturelh.

Les bdtiments climatis6s ont un comportement diffdrents et pour lequel, Humphreys a

proposd un autre moddle.

gmit .d Co6dtdon3 ln RP-ta,a tlv Bulldi.lg.

5

Ei-;t -.E ..
€

I-to-d^tt F-aEEb!-d(C,
t:.E &. Irlnr.?.rtiE rdF.rllB in dE du,nly varil:r.d
r,uildinat .a dr. RP-aa4 dn.D6..

i

- Le mod&le adaptative de RP-884 (ASHRAE-standard 55) 19!15

Cette mdthode est appliqu6e particuliarement aux batiments d ventilation naturelle.

La temp6rature du confort d6pend principalement de la temp6rature moyenne ext6rieure

selon la formule suivante :Tconf = o.31xTm-ext + 17.8

ASHRAE-STD-5s identifie les conditions du confort thermique i partir du bilan thermique du

corps humain.

- Gamme de confort thermlque DE DEAR 12flt1)'8 :

De DEAR (2001) a ddfini la temp6rature op6rative qui consiste e exprimer la temp6rature du

confort ressentie.

Elle peut 6tre calcul6e i partir de la formule suivante : To= (Tair+ tparois)/2

L'indice reste fiable dans des ambiances i temp€rature infdrieure ou dgale 0.2 m/S.

Comme elle peut Ctre d6duite du diagramme suivant en projetant la tempdrature moyenne

mensuelle min et max, on obtient la gamme du confort adaptatif propos6 par DE DEAR

(2001).

cOO

o

Fiture 5: Brager et DE DEAR (2m1)/ Source :Cou.s Mr Boukarta

AtCpdmbrr

d.fuiltts

udqnra
ldiltur'qion

!toh'r6l

lc=11,9+0.5W1*n

Rfurssim liriaire
Lrbltldtlndu

mftidrt€rdd.

LEillFrnlt

e{irisx6

18 Boukarta.S, 2017, ldentificotion du potentiel bioclimotique de lo ville choisie. cour master 02 AEE
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?.2 lJanalysebioclimatique

Les analyse bioclimatiques ont pour mission de donner une synthdse de l'environnement
climatique de la ville en question tout en donnant les dispositifs climatiques d choisir pour

r6duire le recourt au chauffage et climatisation conventionnels.

L' onolyse bi oclimatique

Le diagramme d'olgyay

[a table de Mahoney

Le diagramme de Givoni

Le diagramme de EVANS J.M

I

3.2.1 la m€thode de Szokolayle:

En se basant sur les recherches d'Humphrey et Auliciems (la temp6rature neutre ( TN ,, et la

temt#rature effective < sET r), les normes ASHRAEA et les travaux ant6rieurs d'Olgyay et de Givoni,

Steeve Szokolay (1985) a d6fini une zone de confort ( la zone neutre > avec diverses zones de

contr6le potentiel en fonction des donn6es climatiques et m6t6orologiques de la 169ion d'6tude.

Le diagramme de S. Zokolay prend en consid6ration la zone de confort y compris les zones de

performance sp6cifique de chaque r6gion d6finies par les donn6es climatiques et I'aftitude, ce qui

permet d'obtenir des r6sultats plus proches des besoins climatiques du lieu.

3.2,2 l.a table de Mahoney:
[es tables de Mahoney sont une s6rie de tables de r6f6rence d'architecture utilis6es comme guide

pour concwoir des batiments adapt6s aux conditions climatiques

Elles introduisent les recommandations ndcessaires pour arriver au confort hygrothermique dans le

batiment. Elles pr6sentent 6galement l'avantage d'int6grer certaines variables sociales et

fonctionnelles en fonction des variations climatiques

- A : zone de confort pour les activit6s sedentaires (les espaces de s6jour)-

- B : zone de confort pour dormir (confort de la nuit).

- C : zone de confort pour le mouvement int6rieur (les espaces de circulation int6rieurs).

- D : zone de confort pour le mouvement ext6rieur (les espaces de circulation ext6rieure
comme les passages, des corridors, les escaliers, les galeries et les patios)

te 
Cours Mme Maachi (outils de conception des espaces interieurs: les diagrammes de confort)

'sEMAl Sa.ir, 2013, COiIIR|EUnOI METHODOLOGIQUE A tA CONCEPTION DES TOGEMENTSA HAUTE

PERFORMANCE ENERGMqUE (HPE) EN AL6ERIE. EPAU! Tm. (Tmax + Tmin)/2.
2 

At= Tmax - Tmin.

Le diagramme de SZOKOIAY

3.2,3 Le diagramme de triantlE de confort d'Evans:t
Le diagramme de triangles de confort est d6velopp6 afin de sugg6rer des strat6gies qui consistent a

fournir le confort thermique. ll est bas6 sur deux variables [Evans J.M.2007, p.103] : la moyenne de

temp6rature mensuelle (Tm)21, et l'amplitude thermique (At)z pour tracer 12 points qui

repr6sentent les 12 mois de l'ann6e. Ce diagramme comporte quatre zones (triangles). Chaque

triangle d6fini une zone de confort correspondante A une situation (activit6) particuliere :
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3.3 Recommandation pour valoriser la conception Eco 6nerg6tique selon les zones

climatique en Alg6rie :

La classification climatique en Alg6rie permet de distinguer quatre zones principales

Tableau l:classlfication climathue en Alt6rie/source : GUIDE FOUR UNE CONSrRUCTION ECO-EI{ERGEnQUE

EN ATGERIE

zonea Recommandations
A i littoral
marin

minimisation des pertes de

chaleur par :

maximisation des apports solaires par :

-une bonne organisation des

espaces

- une forme compacte des

batiments
- une bonne isolation des murs

et des toitures

-des dimensions de fenEtres

aussi r6duites que possibb a

l'ouest, l'est et au nord tout en

assurant un 6clairage suffisant

-des fen€tres ) faible

coefficient de d6perditions

thermiques au moins sur les

fagades ouest, nord et est

-des protections nocturnes

isolantes des fenEtres

-une ventilation cont16l6e

une fagade principale orient6e au sud

-des vitrages sud permettant de capter les apports solaires et de

pr6chauffer l'air neuf,

- un stockage de ses apports par l'inertie thermique des

parements,

-un espace i d6terminer entre les batiments pour 6viter

l'ombrage. ll faut essayer dans ce cas de pr6voir des dessertes.

-La r6duction des apports de chaleur moyennent

- des protections solaires des vitres, murs et toitures.

-une bonne inertie thermique associ6e e une ventilation nocturne

- une bonne ventilation des serres, v6randas et combles.

-un am6nagement des espaces verts ext6rieurs proches afin de

r6duire la temp6rature ext6rieure.

une r6duction des r6verb6rations exterieures (espaces verts),

-des couleurs r6fl6chissantes pour les murs et les mat6riaux

ext6rieurs.

8.'arriere
littoral
montagne

la meme conception que pour le climat littoral marin sauf qu'il faut :

-r6duire la surface betie (compacit6) et minimiser la forme,

-une isolation renforc6e de l'enveloppe du batiment

- une masse thermique plus importante des murs et des planchers,

-une diminution des surhces des parois vitr6es et des ouvrants c6t6 sud

-une bonne orientation du b6timent, pour chauffer plus pendant l'hiver.

Les concepts

sont les mAmes

la fluctuation
qui est a la base

de l'inconfort

-un ombrage : protections

solaires horizontales et
verticales.

des parements de grande

inertie thermique, qui ont la

capacit6 de stocker la

chaleur pendant la journ6e

pour la restituer la nuit.

-Une diminution des

ouvertures

Plon de mosse d'!n
lotissement de

logement individuel

HPE en zone semi-

oride

E:U
Principe du

rofroichissement
pendontlo
joumce en

periode choude

77

23 
Dr Astrid Denker, Dr. S.M.K. ElHassar, Dr--lngsaad Baradiy, 2O14GUIDE POUR UNE CONSTRUCION ECOENERGmQUE EN AG€R|E

C,: hauts-

plateaux

(semi-

aride)

t
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Parametres li6es e

La forme L'enveloppe Environnement

3.4 Recherche des paramEtres d'optimisation d'6nergie I l'6chelle archhecturale

*Compacit6

*Volume passif
*lnertie thermique

*lsolation tVitrage

+Protections solaires
*Ventilation tMat6riaux

I Prospect

'Orientation
rPr6sence d'eau

rtcu
*v€g6tation

II
h.tk-. *r.dn aErdn *
.tu..md. &rr... c!nrr.c* ds

Figure 7:Forme du bltlment/ Source:
Guide pratique pour l'achat et la
constructlon d'lmmeubles

Figure 6 ; les paramAtres d'optimisation d'6nergie e l'dchelle architecturale/ Source : Auteur

3.4.1 ParamEtres li6es i la forme :

Forme du bStiment : Une forme compacte du b6timent est

recommand6e en vue d'une faible consommation d'6nergie.

Aussi, il faut respecter les points suivants :

-Tendre vers une forme du batiment aussi compacte que

possible: du point de vue 6nerg6tique.

-Eviter si possible les parties en saillie, encorbellements,

et un volume d6ca16.

3.4.7.7 Compa(;it6 du betiment .'

Tableau 2 : L, du bStiment / Source : Aut€ur

"As5ociation der lhSdnieurs territoriaux de Fr.nce{Am), EDF, 2O8, 6o,ide-conception-botinent-bbc.

'lsFrederic Cherqui, 2OO5 , l,/tetitodobqie d'Cwtuotbn d'un ptoqt d'ornanogernent durable d'un quartier .Universit6 de La Rodlelle.
6 

MOhAMEd DJMFRI, M14 FORME URBAINE CUMAT Ef TNERGIE QUEIS INDICAIEU,,6 ET QUELS OUNLS ? EPAU.

O6finition Evaluation sch6ma Remarque

La compacit6 volumique d6pend du

gabarit (fortement compact ou plus

dCcoup€) et de la taille du betiment.

La r6duction des decroch6s de faqades

et l'optimisation de la compacite du

betiment sont les cl6s de la reussite

d'un projet sur le plan 6nerg6tique2'.

La compacitd volumique du

batiment s'obtient par le

quotient : V/AT. V = volume
prot6g6 [m'l ; AT = surface de

deperdition [m':

F

*
Q,
,.?=

-,F

Plus la compacit6 auSmente

plus le batiment est
performant 6nerg6tiquement

Elle est supdrieure a 0,2 et
g€n6ralement inferieure ) 1,2 pour des

confi gurations standards. La surface

d'enveloppe est constituee des fagades

verticales exposdes aux conditions

ext6rieuret de l'emprise au sol et des

tottuaPs

- qndlbtt*ht in\it- Lr-d&rdrrr-
findice de compacit€ C G),

exprime la valeur de la

surface d'6change de

l'enveloppe des betiments

rapport6e au m2 de plancher.

Figure: Compacitd d€

diff6rentes form6
gComatriq ues

Plus c est faible, plus les

constructions sont

compades et donc moins

elles subissent les effets

externes (Cherqui, 2005.

L'int6ret de ce coefficient par

rapport au plus traditionnel

facteur de la forme (A ext /
V) est de ne pas donner un

poids h6g6monique aux

grands batiments par rapport

aux petits.

O'apres TRAISNEL, J.P. (1986)'?5 Le coefficient de compacit6 est : rapport entre la

surface d'enveloppe ext6rieure non- contiguE du

baflment, et son volume 6levd a la puissance 2/3

\.'2 /a
ccl
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o Les critires de variatlon de la compacit6 :

-la Forme : La forme la meilleure est la sphdre.

-Le mode de contact : la compacit6 de maisons

mitoyennes est inf6rieurs i celle d'un pavillon car

les murs mitoyens sont dispos6s entre deux

espaces Chauffds et ne seront pas comptds

comme d6pr6datifs.
-La taille: une augmentation de la taille entraine
une augmentation de la compacitd donc une
augmentation de l'6nergie.

r.,r lL. I a

ruh n
!

Flture 8:lnffuence dG la torme, de la talll€ ct de la
mftoyennet6 d'autres volumes sur la compach6 d€
brmes simples/Source: Iu6bard €t DeHerde, 20061

ae 9:sch6ma de principe du volume
ssif / source : (Ratti et al, 2m5).

Tableau 3: t€s exp6riences de quelques chercheuE et les r6sultats obtenus par chacun d'eux sur la
compaclt6/ Source r Auteur

3.4.7.2 Le volume possif :

Le volume passif est la partie du batiment situie a moins

de 6 mdtres d'une fen6tre et qui b6nificie d'un iclairage

et d'une ventilation naturels. => R6duction d'6nergie

Ratio= V pAsstF/ V b6ti

Chercheurc

Serge Salat,

LoeizBourdic

et FranCoise

Labbe .2013

Les impacts de la forme urbaine

sur la compacitd et la demande

d'6nergie

1- Dans la structure spatiale urbaine compacte,

les logements sont plus petits et prdsentent

moins de surfaces de murs externes par m2 de

logements, ce qui r6duit la demande de

chauffage. Les dconomies de chauffage sont d'un

tiers grace aux facteurs de forme du tissu urbain.

2- Une forme urbaine compacte a besoin, sous

l'effet des seuls facteurs de forme, de 66 % de

l'6nergie d'une forme non compacte.

F. Ali-

Toudert,

J. Weidhaus

20L7

La compacitd Exprim6e par le

rapport surface / volume total

de l'enveloppe du bdtiment S / V
est vari6 en supposant un

nombre diffdrent d'histoires,

c'est-i-dire de 1(S/V= 1,01),2
(s /v = 0,7s), 3 (s / v = 0,6s)

respectivement.

l'augmentation de la compacit6 i l'aide d'un

nombre d'6tages a un effet contrast6, ndgatif

pour le chauffage et positif pour Le

refroidissement, ir la fois ) Alger et i Ghardaia, les

6conomies Pour la demande de refroidissement

sont plus importantes que l'inconv6nient

d'Augmentation de la demande de chauffage

\//

letuae lConclusion

19
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Le concept de zone passive est d6crit dans le LTmethod (8aker &Steemers, 1996) comme

6tant la zone dans le bAtiment i une distance d'un mur pdrim6trique, gdn6ralement entre 6

et 8 mCtres, selon la hauteur du sol au plafond. Ces zones passives bdn6ficient de l'6clairage

et de la ventilation naturelle, mais aussi des gains solaires utiles en hiver. La consommation

d'6nergie associ6e i l'6clairage et i la ventilation devrait donc 6tre plus faible dans ces

zones, une partie importante de l'6clairage et de la ventilation 6tant <libre>. Au contraire,

ces zones souffrent de pertes de chaleur i travers l'enveloppe et de gains solaires

ind6sirables en 6t627.

Tableau 4: de l'6tude du volume Source : Auteur

3.4.7.3 L'inertlethermique
finertie thermique est la capacit6 d'un mat6riau i stocker de la chaleur et e la restituer

ultdrieurement, lorsque la temp6rature ambiante se diminue, Cette capacit6 est propre aux

matdriaux de forte densitd (b6ton, brique, pierre, bois denses...) qui permettent de:-stocker

la chaleur 6mise par le systdme de chauffage et les apports solaires, de la restituer plus tard

et ainsi de fournir une tempdrature int6rieure plus constante qui limite les red6marrages de

chaudidre.

-att6nuer les surchauffes journalirires d'dtd en stockant la chaleur la journ6e, qui sera

ensuite 6vacu6e par sur ventilation nocturne.

*Plus le stockage de chaleur et sa restitution sont longs plus le matdriau est inerte.
tUne bonne inertie du batiment permet d'amdliorer notablement le confort thermique en

6t6. Dans une moindre mesure elle permet 6galement de r6duire les besoins de chauffage.

o Pour une meilleure utilisation de Finertie thermlque :

-pr6fdrer l'isolation par l'ext6rieur lorsque c'est possible (l'isolation par l'intdrieur cr6e une

barridre i l'absorption et e la restitution de la chaleur par le mat€riau).

-les dalles de sol et de plafond des locaux ensoleill6s ne doivent pas Ctre isoldes

thermiquement par l'int6rieur (revetements a caractEre isolant notamment).

-dans les pidces occupdes en journ6e, l'inertie la plus importante est n6cessaire pour

absorber la chaleur diurne et l'dliminer durant la nuit.

-les pidces de nuit auront une inertie faible car elles ne sont pas utilisdes le jour et

ndcessitent une ventilation rapide

r? 
sergesalat and Loei zBou(dic,2072, U,bon comdexity, Efrctency ond Resitience, Urt€n Mooholog}, Lab, csTB F ance.

a L'agence de l'dnergie Val-de-Marne Mtry, 2011, Cahier de recommandations environnementales n"7, Comment optimiset

les performonces Aneryatiques de votte hobitotion ?

etude RdsultotsChercheurs

Ratti et al

2005

Une 6tude 6td effectuie sur 3 villes:
,

t

La zone passive non

obstru6e, utilise deux

fois moins d'6nergie que

la zone non passiveE

ffil
EM

F
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. Le d6phasaSe:
Le ddphasage est la capaciti i diff6rer les variations de

tempdrature. ll est li6 i l'inertie thermique des mat6riaux

mises en cuvre et au type d'isolation. Le d6phasage peut

ainsi 6tre de quelques minutes. Mais il peut aller jusqu'd

plusieurs heures, notamment en 6t6 otr les murs vont

emmagasiner le froid de la nuit pour le restituer tout au

long de la journ6e et dviter la surchauffe du betiment.

l.

!
I
r
L
d
lt
rl

14t{$-...rxir:G'

|!n666n

FEur€ 10r tr€mpl€ de d6phasage eo 6t6 arec une
lo.te inertle /Source rconscils-thermiques.o.t

o Avoir une bonne inertie et un bon d6phasage ddpenda:
-Des mat6riaux lourds: L'inertie dipend 6galement de la capacit6 intrinsaque des matdriaux

i garder de la chaleur, c'est la capacitd thermique massique en )/kC/K, plus elle est grande,

plus le matdriau aura de I'inertie, permettra donc d'avoir un ddphasage plus important.
-Une isolation performante et iddalement par I'ext6rieur: La technique d'isolation la plus

efficace pour garder toute l'inertie des murs et donc pour avoir un d6phasage important

fiusqu'i 12h) est l'isolation exterieur.

Par ailleurs, la quantitd d'isolant est primordiale, d'une part pour rdduire les diperditions
thermiques et diminuer la consommation de chauffage. D'autre part, elle influera sur le

lissage des variations de temp6rature et la dur6e du d6phasage.

Tableeu 5: srnthlse de l'6tude du volume passif/ Source ; Auteur

2ehttp;//conseils-thermiques.org
r 

F. Ghomari et A Mokhtari. 2014, Etude comparative de l'impact de l'isolation thermique sur la performance 6ne.86tique
des betiments rdsidentiels : Cas de la Tunisie, l'Alg6.ie et le Maroc. lnternational Conference on Gree. Energy and

Environmental Engineering
3tFazia Ali-Toudert, Juliane Weidhaus,2o17. Nume.ical assessment and optimization of a low-energy residential building for
Mediterranean and Saharan climates using a pilot project in AlSeria.

Chercheur 6tude Conclusion
*Medlele

khet ol.

l'impact de l'inertie thermique sur la

consommation 6nergdtique des

batiments en r6alisant une comparaison

entre une maison de l'6poque coloniale

et une villa contemporaine.

l'utilisation d'un mat6riau local adaptd au

climat de la rigion permet d'obtenir un confort

hygrothermique et r6duit ainsi la

consommation d'inergie.

3'F. Ni-
Toudert, t.
Weidhous

2017

Diff6rent Masses thermiques ont 6t6

supposd,es en faisant varier l'6paisseur

du Murs ext6rieurs de 11,5cm, 24 cm et

36,5 cm.

Une augmentation suppl6mentaire de la masse

thermique a un effet limit6 sur la demande

d'dnergie de chauffage et presque aucun effet

sur Demande de refroidissement a Alger et

Gharda'ia parce que le Batiment est ddji massif.

2L
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3,4,2 Parami'tres li€s i l'enveloppe :

r D6ffnition :

Les pertes d'dnergie d'un bitiment sont en majoritd dues i une enveloppe inadaptde.

L'enveloppe comprend l'ensemble de toutes les surfaces en contact avec l'ext6rieur. ll s'agit

des murs extdrieurs, les sols, le toit et les surfaces vitr6es.

Une bonne isolation peut r6duire les transferts de chaleur par les murs, les toits, les

-Cependant, elle freine l'6vacuation de l'exc6dent de chaleur produit i l'int6rieur des locaux en 6t6,

ce qui rend n6cessaire la mise en place d'une ventilation m6canique (VMC).

. Critares de cholx des mat6riaux de construction et d'isolatlon
Tabl€au 6:crhlres de choh /Source: GUIDE FOUR Ut{E CO,{STRUCIIOI{ ECO-ENERGETIQUE EN AtGERIE

ln t5\

1l : Pertes d'6nergie
ns un batiment non isol6

:Ademe-

CritEre D6finhion Variations

La conductivit6

:hermique (tr (W
n. "c)

-'"rl

I
fuute : Cdtductivites

thermiques de

oueloues motadoux

Mat6riaux tres conducteurs (m6taux) :

entre 50 et 450 Wm, "C

Plus I est €lev6, moins le

matoriau est isolant

Mat6riaux conducteurs (b6ton, pierres,

etc.): de 1 e 10 W m. "C

Mat6riaux mauvais conducteurs (briques,

bois, platre, etc.) : de 0,1 i 1 W m. "C

Mat6riaux isolants (liige, laine de roche,

laine de verre, polystyrCne,

polyur6thanne, etc.) : entre 0,03 et 0,1

le coefficient de

:ransmission

;urfacique (appel6

lussi conductance)
((Wm'l.'c)

Le calcul des pertes

surfaciques est d6tail16

dans le DTR C 3-2 6labor6

par le CNERIB

Ds=KxAlwfcl

Plus la valeur de K est faible, plus la paroi

est isol6e thermiquement.

-En Alg6rie les valeurs des

coefficients ( des parois sont

souvent >1.24w/mr. 'C
-Dans les pays ou les

rCglementations thermiques

est plus stricte, ces valeurs

sont comprises entre 0.25 et

0.5Wm'z.'c

-a r6sistance

:hermique Ri (m2.

'cAA,)

Elle informe sur la capacit6

d'un mat6riau i r6sister au

froid et i la chaleur

plus la rdsistance thermique est 6lev6e, plus l'isolant est effcace

-'inertie thermique Voir d6tail p 13-14 plus l'inertie est importante, plus elle permet de diminuer les 6carts de

temp6rature au cours du temps

fen6tres, etc.

3.4.2.7 l'isolotlon thermique :

L'isolation thermique d'une construction est la premiEre cl6 pour

augmenter la performance 6nerg6tique d'une construction. Des

dtudes ont prouv6 qu'environ 40 % de la consommation d'6nergie
pour le chauffage (dans le Nord du pays) pourraient atre r6duits en

am6liorant les performances 6nerg6tiques de l'enveloppe du bitiment
L'isolation thermique doit etre envisag6e avec une certaine

pr6caution:

-certet elle r6'duit les pertes de chaleur en hiver ainsi que les apports

de chaleur ext6rieurs en 6t6.

L
t

Synthls€

22
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Tableau 7l lsolatlon des murs et des planchers/Source : Gulde pour une constructlon 6co enA rie
lsolctlon des murs extdieu'r

lsolotlon des mu6 pdt l'lntddeut tsolotion d6 mu6 pdr fextArl"ur tsoldtlon des murs por remplissooe Systdmes d colfroOes lsoldnts

F::l *r"
l' -i{tr
.__;il

Ii
a
E
€

b9
EE
!G}E

Les deux principales techniques sont:

-les complexes ou sandwiches isolants coll6s au mur

ou fix6s sur tasseaux,

-ou les isolants derriCre cloison de doublage

L'isolant utilisd est en gen6ral constitu6

de panneaux de laine minCrale semi-

rlgides non hydrophlles, il est fixC

m6caniquement ou par collage au mur,

-facile e rCaliser

-6conomique.

-surfaces intdrieures inchantdes
-rCduction des ponts thermiques
-Protdge les murs des variations

6
cqb

<5

eo
c

c
.c
I

-rdduction du volume int6rieur
-difficultC de traiter des ponts thermiques qui

pr6sente une forte part de deperditions thermiques

-co0t 6lev6

-problemes li6s i la tenue des isolants

(ddcollement)

Cela concerne les murs comportant une

lame d'air. fisolation par rempllssate

soit par l'injection d'une mousse, soit
par Insufflation d'un isolant en vrac.

- La lame d'air doit avoir au molns 3 cm

d'dpaisseur; la paroi ext€rieure doit
avoir ufle 6paisseur de plus de 15 cm. En

zone trCs froide (i plus de 600 m

d'altitude),il convient de placer c6t6

intdrieur de l'isolant un pare-vapeur.

Concernant le systtme constructif
pr€sentd a la figure cl-dessus, on
pose d'abord des plaques de

polystyrdne et des nappes de treillis

soud6. Des armatures de renfort
sont disposdes ensuite aux points

singuliers (angles des ouvrants),

La flnition est rdalisde par

application de deux couches de

mortier ex6cut6es au moyen d'une
lance.

lsoldtlon des planchers

Ptoncher sur locol non choulftPlonche|' sut vlde sonitoire Plo nche 6 su r terre-pleln

Or.du. b.r. ou n.br@.-isoler le mur par l'ext6rieur:
prolonger l'isolation des murs le long du

soubassement jusque dans le sol a une

profondeur de 30 cm environ

- isoler au pourtour intdrieur si la hauteur

du vide sanitaire le permet (> 80 cm)

- placer un isolant sous le plancher

comme dans le cas d'un plancher sur

local non conditionnd.

-isolation en sous face de plancher par panneaux Manufacturd
- isolation par projection de mousse: ll faut ddpoussiCrer le support

et prdpa16 au besoin ; le plancher faiblement sollicit6

m6caniquement ; aucune barriCre de vapeur n'est ndcessaire,

-lsoler les murs par l'extdrieur, c'est-

l-dire isoler le soubassement sur

son pourtour en prolongement de

l'isolation des murs.

\

Il
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a Etude sur t 'lsolation thermique des plafonds et des plaques de base (lsolation
horizontale) :

Pour synth6tiser cette recherche, le tableau suivant contient des dtudes dlabories par des

chercheurs avec des rdsultats obtenues sous forme de conclusions.

Tableeu 8: synthese de l'€tude du fbolation the.mlque/ Source : Auteur

3' 
Fazia Ali-Toudert, Juliane Weidhaus,2o17. Numerical assessment and optimization of a low-energy residential building for

Mediterranean and Saharan climates using a pilot prolect in AlSeria.
tt F, Ghomari 2 et A. Mokhtari. 2014 Etude cgmparative de l'impact de l'isolation thermique sur la performance

dnergdtique des b,timents r6sidentiels : Cas de la Tunisie, l'Alg6rie et le Maroc. lnternational Conference on Green Energy

and Environmental Engineering

Chercheu rs Etude R6sultats

F. Ali-

Toudert,

J.

Weidhaus32

Une plaque de base sans

isolation a 6t6 simul6e, ainsi

qu'une 20 cm couches

isolanteg les variantes

supposent un Plafond, ainsi

qu'une 6paisseur d'isolation

de 15 cm ou 30 cm

Respectivement, tandis que

Les 6conomies atteignent les 107,4 kwh /m2 par rapport

au manque d'isolation.
-Une 6paisseur de 10 cm pour la plaque de base conduit
presque i la meilleure R6duction de la demande

6nerg6tique en chauffage et 20 cm seu,ement Ajoute

une am6lioration n6gligeable.

-L'aiout d'une isolation thermique i la plaque de base a

6galement un effet l6garement n6gatif pour Alger.

Fezziouiet

ots.

l'influence de l'enveloppe du

bAtiment sur sa demande

6nerg6tique en p6riode de

surchauffe par la slmulation

thermique utilisant le logiciel

TRNSYS.

1- l'emploi des plaques en polystyrane de 8 cm

d'6paisseur en tant qu'isolant i l'ext6rieur, permet de

r6duire la consommation d'6nergie de 60 % par rapport

i l'6tat pr6c6dent (emploi des blocs en b6ton)- Avec un

co0t d'investissement moins on6reux (r6duction de 15 %

par rapport au bloc en beton).

Mohsenet

ol.

l'6conomie d'6nergie par

l'isolation des batiments avec

diff6rents mat6riaux comme

le polystyrAne, la laine de

roche, et par une lame d'air.

l'6conomie d'6nergie peut atteindre 77 % en utilisant le

polystyrdne dans l'isolation des murs et du toit.

BOURSAS

Abderrahma

e, MAHRI

ZineLabidin

e 2Ot4

pour l'ensemble des trois villes, l'isolation du plancher

bas a un impact n6gatif sur le besoin 6nerg6tique total.

Par contre l'isolation de la toiture et des murs ext6rieurs

ont un impact non n6gligeable dans des proportions

diff6rentes:
L'isolation de la toiture avec seulement 1i 2 cm permet

d'obtenir un gain 6nerg6tigue sup6rieur i celui obtenu

avec 10 cm d'isolant sur les murs ext6rieurs.

Etude comparative de

l'impact de l'isolation

thermique sur la performance

6nerg6tique des batiments

r6sidentiels : Cas de la

Tunisie(Tunis), l'Alg6rie
(Constort ne) et le Maroc

(Casablanca)
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3.4.2.2 Les ftn?tres d vitmge :
-Le cadre de la fenetre est moins isolant que la vitre. Les grandes fenetres et les fenCtres

avec un cadre dtroit sont donc prCfdrables.

-Les intercalaires en aluminium ne sont plus d'actualit6 et cr6ent souv€nt de la condensation

sur la fen€tre.

-Pour faire entrer le maximum de chaleur naturelle dans la maison, il faut un taux de

transmission d'6nergie globale ilevi (coefficient g) du verre.
-L'ombre portde sur les surfaces vitr6es, cr66e par les balcons, les auvents et les arbres,

diminue le potentiel d'utilisation de l'6nergie solaire.

Tableau 9: fyaluation des fenetr6/ Sou.ce : Auteur

a Am6lioration des performances thermiques des fenetres :

Pour amdliorer les performances thermiques des fen€tres, plusieurs solutions existent :

-utilisation de produits de calfeutrement pour rdduire l'6tanch6it6 i l'air entre ouvrant et

dormant Uoint en mousse, en mastic silicone, etc.)

Jes fen6tres 6nerg6tiquement efficacet qui offrent une grande rdsistance aux flux de

chaleur, doivent €tre favoris6es.

-pose de doubles fenetres; cette solution est efficace aussi bien sur le plan thermique
qu'acoustique.

-pose de fermetures (persiennes, volets, etc.); la mise en place d'une fermeture permet de

cr6er une lame d'air sensiblement immobile, et donc d'amdliorer les performances

thermiques des baies vitrdes.

-les dimensions et la pose des fen€tres et surfaces vitr6es doivent Ctre ad6quates.

Evaluation Sch6ma synthese

coefficient de

transmission de

chaleur UY

Les coefficients Uw selon les

corocteristiques de lo fenetre

U est le coefficient

inverse de R (risistance

thermique) U= UR
Le coefficient U est
press6 pour un mat6riau
prdsentant une 6paisseur

donn6e.

plus le coefficient

U est faible,

meilleure sera

l'efficacitd

6nerg6tique de la

fenEtre

s 
sergio Garcia geltr6, Lucie Kochova, Giuseppe Putliese, Petr sopoliga,zoTc, Les Utiments: efrcocft| enery&ique et

energis renowelobl$.

D6finition
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a [a performance thermique des parois vitr6es d6pend de la menuiserie :

Les menuiseries foumissent une 6tanch6it6 i I'air et i l'eau. Elles peuvent 6tre en bois, en

PVC ou en aluminium.
Tableau 10:les evantages et les inconv6nients pour chaque type de menuis€/ Source : Guide de l'6co

construction

Performances du vitrage:

Tableau 11: de Source : Guide de f€co construction

Avantages lnconv6nients Synthese

Bois les menuiseries en aluminium

sans rupture de ponts

thermiques sont certes trois fois

moins chdres mais engendrent

de fortes d6perditions de

chaleur en raison de la forte
conductivitd thermique du

mat6riau. Le meilleur compromis

efficacit6 - cout est le bois. ll

existe 6galement des solutions

mixtes ou la structure est en

aluminium et le parement en

bois regroupant les qualit6s des

deux mat6riaux. Cependant, il

s'agit d'un produit haut de

gamme donc tras cher.

PVC Trds bonnes performances

thermiques

Peu 6cologique.

Additifs toxiques pour certains.

Emanation d'acide

chlorhydrique et de dioxines en

cas d'incendie.

Alumin

ium

Durable et esth6tique.

Adaptes a de grands

vitrates et aux

menuiseries coulissantes.

Fabrication tres Bourmande en

6nergie : 5 tonnes 6quivalent
p6trole pour fubriquer l tonne

d'aluminium.

K(Wn2."C)Type de vitrcge Caructetistiques

q7Simple vitrage Pertes de chaleur tras importantes

2,aDouble vitrage

standad 4/72/4
Les pertes de chaleur sont r6duites de 40 % par rapport au simple

vitrage.

1.8Double vitrage
peu 6missif

ll pidge les infra routes a l'int2rieur de la piece ce qui r6duit les pertes de

chaleur de 30 % par raoport au double vitrage standard.

1.2Double vitrage
peu 6missif a

L'argon est un gaz inerte qui am6liore encore les performances

thermioues.

0.5Triple vitrage a

gaz (argon...)

ll comporte trois panneaux de verre entre lesquels sont intercal6es des

lames de gaz. ll a une valeur isolante et insonorisant plus 6levde que le

double vitrage.

Naturel, recyclable,

fabrication peu

gourmande en 6nergie.

Trds bonnes performances

en termes d'isolation

Entretien r6gulier et

n6cessaire.
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Tabbau lll: Les ayantages et hs lnconu6nients pour chaque Type de vitra8e/ Source : htlp://conseib-

Tableau 13: synthes€ de l'6tude du fisolation thermique des murs et des ouyertures/ Source : Auteur

35 
Fazla Ali-Toudert, Juliane weidhaus, 20L7. Numerical ass€ssment and optimization of a low-energy rEidential building

fo. Mediterranean and Saharan climats using a pilot proi€ct in AlSeria,

Simple vitrage Double vitraSe Triple vitrage

o
uo.!
co

-Poids limit6

-Epaisseur limit6e

-Apports solaires 6lev6s

-Compatibilitd avec la 16novation

-une bonne isolation

thermique

-une bonne isolation phonique

-Bon rapport qualit6/prix

- Bonne lsolation

thermique

E
.gc.o
co
c

-Pas d'isolation thermique
-Performances thermiques trEs

faibles. -Non conforme i la RT 2005

(et donc a la RT 2012)

-Probldme de condensation

-lnconfort d0 aux parois froides.

-Poids important
-Epaisseur plus importante
-Co0t 6levi
-mise en ewre difficile,

inadaptation a h
16novation.

q,

.O)
-c
c

Le double vitrage posside des performances tris sup6rieures au simple vitraSe et un rapport
qualit6/prix plus attractif que le triple vitrage. Les diff6rents traitements possibles permettent

6galement de pouvoir renforcer l'isolation pour des surcoots limit6s.

Chercheur 6tude R5sultats

F. AJi.

ToudertJ.

Weidhaus$

2077

-Dans le cas des murs, la valeur

U peut etre modifi6e en faisant

varier L'6paisseur de la couche

d'isolation thermique tout en

gardant le m6me Mat6riau.
-Les variantes 6tudi6es

considlrent les 6paiss€urs De

24 et 12 cm ainsi que pas

d'isolation.
-La valeur U des fenatres Varie

d'un seulvitrage i plusieurs

couches rempli ou non de gaz.

*Les variantes considdrent un

seulvitrage (valeur U =

5,8Wm2.K; valeur g=6,351,
*un double vitrage rempli

d'argon gazeux (valeur U= 3,2

W /m2.K; Valeur I = 0,59)

'triple vitrage rempli Avec du

krypton gazeux (valeur U = O58
W /m2.K ; valeur I = 0,40).

-L'augmentation de I'isolation thermique des faqrdes, y compris

Murs et fenCtres, a des effets positifs sur la .6duction de l-a

demande €nerydtique de chauffage et de refroidissement e

Alger et Ghardaia.

-A Alger, la demande de chauffage utile a 6t6 r6duite par 47,0

kWh/ m 2 et la demande de refroidissement utile par 2,9 kwh/
m 2 dans le cas de fagades bien isol6es.

-L'am6lioration est d6ji clairement visible avec uo mur de 12

cm lsolation thermique combin6e avec double vitrage. En

augmentant L'isolation murale jusqu'd 24 cm combin6e avec un

triple vitrage Seulement une amdlioration n6gligeable.

En effet, un double vitrage A €conomie de chaleur avec une

valeur U De 0,86 w /m2.K et une valeur g de 0,59 s'est av6r6e

Ctre Les solutions lesplus effcaces Alger comme e Ghardaia.

thl rE& lrd..ider

l.r
t
I!
t
,
I
i
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i'1
l,ri!
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-dtaglre A lumiere (installde au 2/3 de l'ouverture, elle protige la paroi vitr6e et rdfl6chit la

lumiEre naturelle vers l'int6rieur).
* Protedlons roppottees :

-volets, persiennes,

-stores ext6rieurs (ir privil6gier aux stores int6rieurs qui laissent passer une partie de la

chaleur)
* Prcte.dons vAgetobs

-plantation d'arbres i feuilles caduques, pergolas d'espdces grimpantes...

Les objectifs d'une protection solaire :

9.4.2.3 Les Notections sloirelG :

faugmentation des parois vitrdes peut renforcer la notion
du confort thermique en p6riode estivale, m6me en mi-

saison. ll est donc indispensable de disposer des

protections solaires sur les fagades exposdes au soleil (sud,

est et ouest) afin de limiter le rayonnement solaire i
travers les parois vitr6es au cours des mois d'6t6 et en

mi- saison, tout en laissant pdndtrer la lumidre naturelle.

Elles seront 6tudi6es pour protdger du soleil lorsqu'il est

haut en it6 et le laisser p6n6trer lorsqu'il est bas en hiver.

o Diff6rents typ€s de protections solaires ext6rieures:
; Prote cli ons i ntdgrdes :

-Porche, d6bord de toiture, brise soleil,

Flgure 12:de gauche I drotte
-Brise soleil/source :Agence de l'6nergie val-
deMarne vtry.-Etaglre ) lumllre, colllge
Pic Saint Loup/source :Trbu.
.t,6bord de toiture, quartler Vauban/source
: Agence de l'6nergie ValdeMarne Wry

Mobilit6

. Typologies des protections solaires3T:
Les protections solaires se diffdre selon plusieurs typologies : directionnelle, positionnelle et

mobilit6. sch6ma suivant r6sume les types de chaque typologie
L

Protection Fixe

Protection mobile

Protection orientable

Position

$ lagence de l'6nergie Val{eManE vitry 2011, Ghier de recommandations environnen,FJnlales n'7, Cdnment optirniser
les Niormonces Cneryatiques de wte hobitotion ?
37 Hamel (halissa , 2013, Compottement thermique du bh ment.

I
=--r

Les objectifs d'une protection solaire

obiectifs principaux Objectifs Secondaires

Limiter les

surchauffes
Limiter

L'6blouissement

D6corer la
fagade

Augmenter le
pouvoir isolant

de la fen6tre

Protection Horizontale

Protection Verticale

Protection M ixte

Direction

Protection int6rieure

Protection ext6rieure

28

/

>>-

Nlf

Assurer l'intimit6
des occupants ou
occulter un local
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. Technlqus particuliarg pour utlliser les apports solairess
-Uutilisation d'une sene bioclimatique
Orient6 au sud, cet espace de transition entre l'ext6rieur et l'int6rieur permet de capter le

rayonnement solaire en hiver. L'air chaud sera transmis par des bouches d'a6ration vers les espaces

de vie. Des occuhations ext6rieures pour l'6t6 et des ouvertures qui permettront ir l'a6ration

naturelle de refroidir la serre durant les nuits d'6t6 sont recommand6es pour 6viter les surchauffes.

Une serre encastr6e peut apporter en moyenne de 8O ) 120 kWh/m'zde vitrage par an.

-L'utilisation d'un mur cafieur :

Appel6 aussi mur trombe, il s'agit d'un mur de forte densit6 install6 en fagade sud derridre un

vitrage. Le mur est chauff6 par le soleil traversant le vitrage et restitue par rayonnement la chaleur

pendant la nuit.

Tableau 14: synthlse de Etude sur le ratio des fenetres et d'rspositifs d'ombrage externes / Source : Auteur

4 
L'agence de l'6nergie Val{e-Mame Vitry, 2011, Cahier de recommandations environnementales n'1, Comment optimiser

les performances 6ner8dtiques de votre habitation ?
39Fazia Ali-Toude0 Juliane Weidhaut 2017. Numerical assersment and optimization of a low-energy residential buildingfor

Mediterranean and tharan climates using a frilot project in Algeria.

Chercheurs 6tude R6sultats

F. Ali-

Toudert,

J. Weidhau3e

20!7

-le rapport de

fen6tre a 6t6

6tudi6 Avec

des valeurs

raisonnables

de 10, 20 et

30%.-Les

caract6ristiqu

es des

dispositifs

d'ombrage

sont

indiqu6es par

leur facteur

d'efficacit6 Fc

qui est Le

rapport de la

partie

r6fl6chie du

rayonnement

solaire en

fonction de

Type du

dispositif

La demande de refroidissement utile a 6t6 abaissEe de 15 kwh/ m2 a Alger,

tandis que 25,1 kWh/ m2 a Ghardaia. La variante optimale a 6t6 obtenue Par

des dispositih d'ombrage avec un facteur de rendement Fc de 0,25 pour Alger

et Ghardaia.

-Les dispositifs d'ombrage contr6l6s se sont av6r6s etre Mesure de r6duire la

demande de refroidissement utile, I'int6rieur d'un batiment doit etre prot686

d'une surchauffe due au rayonnement solaire i l'aide de Dispositifs d'ombrage

d*.fiht- a

aE

lt
tir
,
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I

ir
i
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I
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I

1

nrr! .k

-L'augmentation du rapport de fenCtre entre 10 a 30% ne montre aucun effet

net sur la demande d'6nergie de chauffage l6gErement modifi6e, tandis que

I'impact sur la demande d'5nergie de refroidissement explicite.

-L'augmentation de la surface de l'ouverture augmente la demande de

refroidissement pour faire fuce i l'augmentation du risque de surchauffe

-Par cons6quent, la d6cision appropri6e concernant les ouvertures Notamment

leur surface et leur protection solaire doivent 6tre appligu6es pour l'6t6 en

priorit6.
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3,4.2.4 Lo ventllotion :
La maitrise de la ventilation naturelle et m6canique r6pond i des enjeux multiples. En premier lieu elle permet au batiment de disposer d'une qualit6 de

l'air lnt6rieur suffisante pour la sant6 des occupants, en remplagant l'air vicl6 par les occupants et les diverses sources de pollutions par de l'al neuf. En

second lieu elle participe e la p6rennit6 des betiments en 6vacuant l'humidit6 qui pourrait Etre source de d6t6rioration.
Tableau 15: de ventllatlon nature Sourcc : Guldes Blo-tech - Ventllatlon naturelle et m6can - ARENE ile{e-franc. - lcEB

Types de ventllatlon naturellem

Ventilation par chemin6es Ventilation par atrium Ventllation par fagade

double peau
Ve ntl lotlon mono-exposae

ouverture double
Ventilatlon d'un seul c6t6 :

mono exposd
Deux ouvertures en fagade la

profondeur de la pidce ne doit
pas 6tre supdrieure i 2,5 fois la

hauteur sous plafond, pour une

hauteur entre l'entr6e d'air et

l'extraction d'environ 1,5.

Ventilation par chemin6e,

Source : ( Natural ventilation in

non domestic buildinSs D.

Guide ClBSE,2005

Jr I^lh" fl

Pour maximiser les apports solaires,

il est pr6f6rable de placer la

chemin6e du cOt6 du batlment qui

est le plus ensoleill6, de cette

manidre l'entr6e d'air sera du c6t6

ombrag6, renforgant l'effet de

raf raichissement en 6t6 la rdgle de

moins de 5 fois la hauteur sous

plafond pour la longueur de la zone

ventil6e

Ventilation par cheminde" Source : <

Natural ventilation in non domestic

buildings r. Guide ClBSE,2005

l'interat de l'atrium est que

le volume de betiment que

l'on peut ventiler

naturellement est doub16

par rapport au cas

pr6c6dent de la chemin6e

placde sur un c6t6, puisque

l'entr6e d'air se fait des

deux c6t6s du b6timent,

tandis que l'extraction se

fait au milieu

/l

\
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Ce choix de conception est

Judicieux lorsqu'il s'agit de

r6pondre i un certain

nombre de contraintes, tels

qu'un grand pourcentage de

vitrage, pas de dispositifs

ext6rieurs d'ombrage, ou

bien lorsque les mat6riaux

de fagade ndcessitent d'6tre
prot6gds des 6l6ments.

( source : Ve nti I dti ngfoco d e s

- Ashroe Jowndlavril 2009)

U
u

iili
i,

Ouverture unlque en fagade:

fefficacit6 de cette configuration

6tant faible, il faut se limiter, en

g6n6ral, i une profondeur de la

piece inf6rieure ou 6gale ) 2 fois la

hauteur sous plafond. On considEre

qu'une profondeur de 6 mdtres est

le maximum pour avoir une

ventilation efficace dans toute la

Ventilotion mono-exposie ouve rture

simple 4ource : r Naturol

ventilotion in non domestic

buildingsr. Guide clBSE, 2AOs

=
./. \.

zone

40 
Guides Bio-tech,2012, Ventilation naturelle et mdcanique - ARENE lle-de-France - ICEB
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Prlnclpes de tonctlonnement
I

Schdmas

L. VMR

(vGntllatlon

mdcrnlque
rapanlel

' Solutlon 8drpt6! cn rdnovatlon car ne

n6cesslte pas de r6seau de gaines
t Op6rations d'entretiens simplifi6s

' Systlme souvent bruyant et ju86 peu Efficace
r Perte de chaleur accumul6e dans le bati

'Air non filtr6

Une VMR est un systCme constitud de bouches d'extraction (adrateurs

6quip6s de ventilateurs) (4), motoris6es situ6es au niveau des murs des

pidces humides et rejetant directement l'air vici6 A l'extdrieur.

L'air rentre par les entr6es d'air du s6jour et chambres (1), passe sous les

portes (d6talonnage) l2) et il est extrait dans les piCces humides et cuisines (3)

C'est le principe de ventilation par balayaSe du logement,

VMC simple flux
Standard

'Systlme peu co0teux par rapport i une VMC

double flux rBalayage

de l'air efficace

rRisque d'6tre inadapt6 en cas de pr6sence de radon

dans le sol
*En hiver, l'air ext6rieur entrant non r6chauff6

entraine des d€perditions 6nergetiques.

En 6t6, remplacer de l'air frais par de l'air chaud

ext6rieur peut conduire e surchauffer la maison

['air vicid est extrait des piices humides (salle de bains, cuisine, etc.] via des

bouches reli6es e un ventilateur. fair neuf ext6rieurs entre par d6pression

dans les chambres et le s6jour via des ouies de ventilation qui sont pr6vues

dans les portes et les fenCtres.

Le ddbit d'air est constant. l# r -\

l+. #I
1

4 $s

,l

Elle est g6n6ralement r6servde aux installations de taille importante avec une occupation variable.

ventilateur d'alimentation prenant l'air ext6rieur, d'un ventilateur d'extraction de l'air vici6 des piEces de service et d'u n r6seau de conduits d'6vacuation

Le systAme

t

-gltIollo
!raEE>r!

r Faible consommation 6lectrique (si

correctement installd) * Eruit de

fond l6ger (si correctement instal16)
t Rendement 6lev6 (sup€rieur i 80 % voire 100%

avec un dchangeur enthalpique :systEme de

r6cupdration de l'humidit6 de l'air sortant).

rga demande beaucoup d'entretien d'une facon

r6Sulidre (bouches, filtres, v6rification du systdme

...etc.)

L'air frais pr6lev6 i l'ext6rieur est insufflE et aussi filtrd dans des pidces

principales aprds €tre pass6 par un dchangeur de chaleur oU il croise sans jamais

€tre melangd l'air vici6 extrait des pidces de service (cuisine, salle de bains)

Une partie de la chaleur contenue dans l'air vici6 est ainsi transfdrde l l'air neuf
quiest r6chauff6. L'air vici6 est ensuite rejet6 A l'extdrieur

f

3ttt
o
!
I
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,
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* Le batiment ne doit pas avoir de ddfauts

d'6tanch6it6.
*Risque de court-circuit de l'air insuffli si les

bouches d'extraction et d'insufflation d'air sont

trop proches

L'Cchangeur double est associ6 I une micro PAC. La PAC puise les calories dans

l'air vici6 sortant et assure le chauffage de la maison. son rendement est ainsi

constant quelle que soit la tempirature extirieure.
Certains modales assurent le chauffage de l'eau sanitaire en couplage optionnel

avec des panneaux solaires. D'autres ont une fonction (rafraichissement ),

par refroidissement de l'air entrant

i#br

!a VMI
(ventllatlon

m6canique par

insufflatlonl

r Systime offrant une filtration sur l'air neuf

eotrant, faisant barriCre aux pollutions

extdrieures 'Le prdchauffage de l'air offre une

chaleur homogdne et 6vite les ph6nomenes de

courants d'air * Gain de place (pas de

passa8€s de conduits)
* La mise en surpression par rapport A l'ext6rieur

est une bonne solution contre la pr6sence du

radon dans le sol

* SystCme ondreux a l'installation
rCoot d'exploitation susceptible d'Ctre 6levd (l'air

est pr6chauffd par une r6slstance dlectrique)
I Maitrise du balayage de l'air incertain (surtout si

habitat i plusieurs niveaux)

Risque de condensation dans les murs lorsque la

tempdrature extdrieure descend beaucoup

Ce systame est tras peu utilis6 sauf dans les sites tres polluds. ll fonctionne en

sens lnverse d'une VMC qui extrait l'alr vicl6 du IoSement. La VMI Insuffle de l'air
neuf. L'habitation est mise en surpression l'air neuf entrant par une entr6e d'air

situ6e en toiture ou en partie haute de l'habitation (1) est aspi16 par un

ventilateur (2) qui l'insuffle dans la maison apres qu'il ait 6td filtr€ et r6chauff6.

En entr6e, l'air est filtr6 et rdchauff6 (entre 15" et 18'selon le rdglage pour plus

de confort et des 6conomies d'6nergie). L'extraction de l'air vicid se fait en

partle haute dans des piaces humides (salle de balns, toilettes...) et par des

bouches d'airation install6es dans les piices principales (salon, chambres...). (3)

ll existe des VMI hygrordglables dont le d6bit varie en fonction de l'humidit€
int6rieure. Une VMI convient

aussi bien i une construction neuve, qu') une r6novation.
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Chapitre ll : 6tat de savoir

. Le puits canadien coupl6 i un systEme de ventilation. (Encore appelE puits
provengal ou pults a6raulique)'2

Le puits canadien capte de manidre passive l'inergie gdothermique du sol gr5ce i une
ventilation m6canique contr6l6e. Le principe repose sur l'installation d'un tuyau dans le sol e

1 ou 2 m de profondeur. Pour une efficacit6 optimale, la longueur du tuyau doit 6tre d'au
moins 25 m et son diamEtre, d'environ 180 mm. Un capteur permet a l'air d'entrer dans le

tuyau, d'6tre refroidi gr6ce i la tempdrature plus basse du sol et d'6tre ventil6 dans le
batiment. Ce systeme peut aussi €tre utilisd pour le chauffage hivernal.

Le puits provengal permet un rafraichissement passif i
un co0t relativement faible. L'air circule passivement

grice i une surpression en entr6e de tube (position

du c6t6 des vents) ou gr6ce i une ddpression en

utilisant une cheminde solaire. La r6gulation est

manuelle d l'aide d'une vanne ou d'un diaphragme.

Cette borne de prise d'air doit 6tre situie au moins i 8

m d'une source 6ventuelle de pollution (exemple:
parc de stationnement).

3,4,3 Paramltres li6es ) l'environnement
Le pr6sent registre est plein des paramdtres assurant la pr6servation et la durabilit6

d'environnement

3.4.3.7 Orientotion du bdtimenta3

- Exposition nord: c'est la partie de la maison of il fait le plus

froid. ll est donc important de bien isoler les espaces afin de

rd,duire les d6perditions thermiques.

Figure 13:Sch6ma de principes du puits
canadien/source : fagence de l'6nergle valde.
Mame Vitry

lt I

t I
I

Figure 14:L'oriertation d'un
habltat/sourc€: habltat-bulles.com

- Exposition ouest : I'ensoleillement est plus intense l'apris-midi
jusqu'au coucher du soleil.

- Exposition est: les piaces b€ndficient d'un ensoleillement le

matin, en revanchent elles deviennent fraiches en fin de journ6e.

- Exposition sud : c'est la plus adapt6e i l'ensoleillement

pour profiter d'une luminosit6 accrue et de la chaleur.

Les rayons du soleil p6natrent a I'intdrieur de la pidce par les surfaces vitr6es, Permettant de

fournir un chauffage naturel.

t' 
Uagence de l'6ner6e ValdeMame vitry, 2011, Cahier de recommandations environnem entales n'!, Cadment optifiiser

les Ffiormonces anergltiques de wtrc hobitotion ?
nt no:uE lagl, agen ce de l'eau, 2fJ.J€,, Guidc de f &o consttuction.

\ -I I
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Chapitre ll : 6tat de savoir

. Surfaces vitr6es et orientation :

Le soleil fournit lumidre et chaleur, une orientation adapt6e du batiment peut permettre

d'en bdndficier et de r6duire ainsi les consommations dnergdtiques.ll convient de :

Limiter: les surfaces vitrdes aux alentours de 1/6 de la surface habitable.

Optimiser : la nature des vitrages pour: -b6n6ficier des apports solaires en hiver

-6viter les surchauffes d'6t6

Protdger : les fagades en installant:

- sur les fagades exposdes au sud des protections fixes (auvents, d6bords) qui suppriment le

rayonnement en 6td (soleil haut sur l'horizon).

- sur les fagades ouest des protections mobiles (volets, stores i lames orientables)
Tableau 17. : Synthase de l'&ude de Orientation/ Source : Auteur

3.4.3.2 Le Prospect:

Distance minimale autoris6e par les reglements d'urbanisme et de voirie entre les

batiments, calcul6e pour un 6clairement naturel satisfaisant de chacun d'eux. (Cette

distance est variable en fonction du gabarit des constructions, des caract6ristiques du site.
Tableau 18; de l'6tude de / Sou.ce : Auteur

R6sultats

Mokhtariet

ol.

lls ont utilisd, le loticiel
TRNSYS pour mod6liser, en

16gime dynamique, une

cellule situ6e i B6char

Le choix de l'orientation du batiment a un faible impact

6ner86tique, car la consommation totale plus importante a

l'Est et l'Ouest est compens6 par une consommation

totale plus faible au Nord et au Sud.

Al-Saneaet

ol

l'impact de l'orientation sur la

consommation 6nerg6tique

des batiments

l'orientation des murs a un effet significatif sur les

caract6ristiques du transfert de chaleur, alors que cet effet
est relativement plus faible sur le coot total et l'6paisseur

optimale d'un isolant donn6.

Chercheur 6tude R6sultats

OKE, T.R

(1987)r4

d6finit le prospect comme 6tant le rapport de la

hauteur moyenne des batiments d'une rue par

sa largeur. Lecalcul du prospect est donnd par la

formule suivante : Hm : Hauteur moyenne de

l'espaceLm : la plus petite largeur de l'espace

Le prospect moyen permet de caractdriser

I'ensoleillement et la lumiore disponible et des effets

d'ombrage au sein d'un tissu het6rogane donn6.

GIVONI

(1ss8)

le rapport entre la hauteur moyenne de l'espace

et sa plus petite largeur

Le prospect permet d'€valuer la plus petite distance

entre fagades susceptibles d'Ctre expos€ ou non aux

rayonnements solaires. ll permet ainsi de quantifier le

rapport entre les surfaces verticales et horizontales

pouvant 6tre impliqu€es dans les 6changes

6nerg6tiques.

Le ratio H/L exprime le rapport entre la hauteur

moyenne de l'espace et sa larteur.
un ratio H/L important peut Ctre obs€rvC avec une

densit6 relativement dlevde si les batiments sont

disposds en qui nconce. Pour un espace de forme
polygonale non-homogCe, la plus petite largeur entre

les betiments doit Ctre consid6r6e.

ATITOUDERT,

F. (191'9)

. MOhA"d OIAAFRI, 2074, FORME URBATNE, CLIMAT ET ENERGIE QUELS INDrcATEURS ET QUELS AJNLS ? EPAU.

Chercheurc letude
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SANTAMOU

RIS, M.

(2001)

t ..r'. .r. r. I

le ratio H/L peut modifier l'6coulement initial du

vent. Les fagrdes peuvent canaliser le vent, le

freiner et entrainer des mowements

tourbillonnaires au pied des constructions

1-6coulernent e rugosit6 isol6e

2- dcoulement a interf6rence de sillage

+&oulement ra5ant

Alda et
Gotoh,
(1982)4s

des 6tudes sur des rues canyon pr6sentant

diff6rents rapports d'aspect H/W

une r6duction d'absorption de l'6nergie solaire

incidente de 27% e 13 % lorsque le rapport H/W
passe de 0,5 e 2

BourbiaetA

wbl (2004)

une rue avec un rapport HAA/ 6gal ir0,5 regoit un pourcentage 6lev6 d'dnergie solaire direct

notamment les surfaces verticales des batiments atteignant un pic de temp6rature de surface de

53"C. Ce captage thermique diminue lorsque le rapport H/W est 6gal a 2 ot les pics de temp6rature

ne ddpassent pas tt6'C.

L1lot de chaleur urbain :

L'ICU est un Phinomlne causd par l'augmentation excessive des temp6ratures en zones

urbaines par rapport aux tempdratures ambiantes en zones rurales. Avec des diffdrences de

temp6ratures qui varient de 5 C a 10 C et parfois plus pour les grandes agglomdrations.

fi8ure 15: Repr6s€ntation *h6matique de lllot de chaleur urbain

3.
!
3

3t

3

T

a

1

32

P.ofil th b ciftulotia tte foir en tooeti@ do ropprt rk lo houQu.

ioyehP h lo .oe et * loqeu { optas SANT MOUAiS, M- |lfi1)

3.4.3.3 Lllot de choleur urboin

Vu que notre projet sera un complexe touristique qui contient plusieurs blocs 6tal6es sur un

terrain de 7(X)O m2 avec une forme 6clatde, on a donc besoins de quelque notions qui vise a

optimiser l' 6nergie a une dchelle plus vaste que celle du bSti ( quartier ...etc.) parmi ces

6l6ments : l'ilot de chaleur urbain (et quelques dispositifs pour diminuer ce phdnomdne ), la

pr6sence de l'eau et la pr6sence de la v6g6tation.

" xxauo ltxnuetE,2l72, Moddisotion et simulotion d6 micrxlimots utboins Etude de t'imryct de lo moryhologie

utboine sur le coofort dons les esgocE extarieu6. Cos des Ecoa@ttie,s. Ecole Centrale de Nantes.

E
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Chercheurs 6tude

[8ArROCH, P. (1977]. BARRY, G.R. &

cHoRLEY,R.J. (1978). ESCOURROU.

(1983), (1991). rAUIE, G. (199s).

w.MO. (1996). OKE, T.R. (1988) ; etcl

Comparaison des

propri6t6s des

milieux rurales et

urbaines

l'ilot de chaleur peut avoir des retomb6e

n6fastes sur l'ambiance extdrieure et p€ut

influencer la v€ntilation a l'€chelle r€gionale

par cons6quent la fraicheur du milieu urbain.

Tableau 19: de l'6tude de L'ilot de chaleur urbain / Source : Auteur

. lmpact d'ilot de chaleur sur la consommation d'6nergie :

Des chercheurs am6ricains, AKBARI, H. TAHA, H. (1992), ont remarqud que les temp6ratures

hivernales, dans les zones urbaines, sont g6n6ralement plus 6lev6es de 1i 4"C que celles

des zones rurales proches. Cependant dans des climats chauds, une augmentation de la

temp6rature entraine une augmentation de la demande 6nerg6tique en conditionnement de

l'a ir.

^Ig@lrir! 
d6 aigG E4.ori. d6 dlb

Sl trior' d. dhrll1rtlo!

I
FlSu;e 16: Ph6nomEne d'amdtficatlon de flbt de chaleur urbain et systlme de climatisation. BOZO ET, E. & al,

r Pr6diction morpho m&rique de l'intensft6 de I'ICUG :

L'ouverture ou la fermeture d'un tissu urbain affecte l'ilot de chaleur urbain. Oke (1988)

propose une corrdlation empirique permettant de caractdriser en termes d'ilot de chaleur

d'un tissu urbain de type rue canyon en fonction de leur rapport d'aspect H/W par

l'6quation: nr,,-n* : 7-54 - 3-97 ln <H /w')

rnr.6rrt- .t- l'ilot d- tI, sk)r'

3
th-rmo.ar.ullqu-

. Causes de l'ilot de chaleur urbain :

PlusieuB causes de source anthropique favorisent

l'6mergence et l'intensification des flots de chaleurs urbains.

Parmi ces causes 6IGUERE, M. (2009) souliSne :

-Emissions de gaz i effet de serre

-Perte progressive de la v6g6tation en milieu urbain

{mperm6abilit6 des mat6riaux

-Propri6t6s thermiques des mat6riaux

-La morphologie urbaine et la taille des villes

-Chaleur anthropique 17: Formation de l'ilot de chaleur urbain,
RtzwAr{, A.M. DENtS, Y.C.t. uU, C.

6 
Eoukarta .S 2016, gilan dnerS€tique et contexte urbain, cours maste. AEE

R6sultat

t
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Tableau 20: synthlse de l'6tude de flCU/ Source : Auteur

t'Oirection 
des risques biologiques, environnementaux et occupationoels, lnstitut national de sante publique Qu6bec

20fB, Mesurcs de lutte oux ilots de dpleur utboins.

Chercheurc" Etudes ROsuttdts

Oimoudi et

Nikolopoulou

(2003)

Strat6gies de vegdtalisation l'apport de v6g6tation dans les milieux urbanis6s peu

v6gdtalisCes offre des gains importants de fraicheur.

Egalement, une rang6e d'arbres diminue la tempdrature

de l'air environnant de 1 "C, tandis la cr6ation d'un parc

au centre-ville en remplacement de batiments g6n6rerait

une baisse de temp€rature de l'air environnant de 2 'C e

plus de 6 "C.

L'6quipe

d'Akbari et

Taha (1992)

a examind par mod6lisation le
potentiel d'utilisation de la v6g6tation

et des mat€riaux a hauts alb6dos dans

quatre villes canadiennes, dont

Monreal, afin de lutter contre les

ilots de chaleur et de minimiser les

besoins de climatisation et de

chauffage.

Les rCsultats de l'dtude ont indiqu€ qu'une augmentation

du taux de vdgdtalisation de 30 % (correspondant a

environ trois arbres par domicile) et qu'une

augmentation de l'alb6do des matdriaux des betiments

de 20 % (soit un alb€do moyen) pouvaient g6n6rer des

€conomies d'6nergie li6es au chauffage et i la

climatisation de 10 % et de 35 % respectivement.

Shashua-Bar et
Hoffman

(2000)

rdalis6e A Tel-Aviv en p6riode estival

sur la vdgdtation.

r des ilots de vegdtation urbains d'une largeur de 60 m

gdn6raient un effet de fraicheur dans un rayon de 10O

m1 la portde du rafraichissement varierait de fagon

exponentielle selon la dimension des espaces

v6g6talis6s.

Akbari et al.

(1997)

V6g6talisation du pourtour du

betiment : 6valuation de la

tempdrature de surface maximale des

murs et des toits ombrag6s par les

arbres sur deux betiments situes en

Califomie pendant quelques mois.

La temp6rature de surface maximale mesur€e a atteint
de u a 25 'C

(Kingsbury et
Dunnett,

2@8). sandifer

et Givoni
l)ryl)l

Murs v68dtaux : 6valuation de l'effet
rafraichissant de la vigne vierge sur un

mur

des r6ductions de temp6ratures allant jusqu'A 20 'C,

comparativement a un mur non ombrag6

Luxmore et al

(20os)

ont modelis6 les gains de fraicheur
g6n6r6s par l'emploi de v6gdtation

sur les batiments formant les canyons

urbains de la ville

lls ont conclu que plus le climat de la ville est chaud et

sec, plus grands seront les ga,ns de fraicheur. Cela dit, les

villes au climat chaud et humide peuvent 6galement

profiter de murs v6g6taux pour abaisser la tempdrature

des canyons urbains de quelques degr6s Celsius.
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1- (Oaley,

2OO8)

2- Liu et al.

(2002)

3- (MinistCre

des Affaires

municipales et
du Log€ment

de l'Ontario,

20o4)

Tots v6g6taur 1- A Chicrto, un toit
intensif instal16 sur le toit de l'hOtel

de ville a une temp6rature annuelle

moyenne de 7'C plus fraiche que les

toits classiques environnants2- A

Ottawa : une mame toiture dont la

moitiC 6tait recouverte d'un couvert

v6g6tal et l'autre moiti6, d'un

rev6tement de bitume classique 3 - )
Toronto, mod6lisation de la cr6ation

de toits vdgdtaux sur 25 % de la

superficie totale des toits de la ville

1-une diff6rence pouvant atteindre 30 'C durant les

pdriodes les plus chaudes de l'€td

2- une diffdrence de tempdrature de 45 'C lors d'une
journee ensoleill6e de 35 "C.

3-Une r6duction de la temp6rature de l'air de I ou 2 'C
€n p6riode estivale

3.4.3.4 Lo prdsence de l'eou :
La pr6sence de l'eau modifie localement l'humidit6 de l'air. VINET, l. (2OOO) souligne que par

l'inertie thermique l'eau joue le r6le de tampon et diminue les variations de temp6rature.
D'aprEs BOUYER, J. (2009), les surfaces d'eau libre augmentent l'humiditd de l'air, elles sont

donc avantageuses dans les climats secs, mais peuvent 6tre source de problEmes dans les

climats tr&s humides. Par contre dans les climats chauds, leur effet de refroidissement

devrait 6tre maximisd par la conception de strat6gies empechant la diffusion de l'air refroidi

dans toutes les directions, mais en le dirigeant vers les espaces habit6s.

BOUYER, J. (2009) affirme que les principaux exemples dont on dispose pour mesurer

l'influence de ce type d'amdnagement sont les installations prdsentes sur l'exposition

universelle de S6ville en 1992 (Figure B). En plus de l'am6nagement v6gdtal, l'eau 6tait

omnipr6sente dans l'ensemble du site grSce ir des fontaines, des piscines, des cascades, des

6tangs, des jets d'eau et des brumisateurs.

FEure 19: Ba3lln avec J€ts a Sedlle AwAI€Z & al
(1992) dte par M Sr, J. 2o0ol

FEure l8:Cascad€ et brumisateur alisbonng
clte p.r (Vlt{EI, ,. 2mO)

Tableau 2l:synthase de La pr6sence de l'eau / Source : Auteur

--r-d-r-.J

1"1:-lrd ,l

Chercheurs Etudes R6sultats

BROPHY & aI,

(2000)
l'application des techniques de

ref roidissement passif (f ontaines,

piscines, cascades, 6tan8s, jets

d'ea u. . . etc. )

Contribue en moyenne i la baisse de

temp6rature de l'air ambiant de 5"C

:r5
frzrt1 7)

aa> ,
l- ',
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3.4.3.5 La vdgetotion

La v6g6tation joue un r6le sur l'ensoleillement en tant qu'obstacle, qui peut €tre b6n6fique

en 6td et 6tre sans effet en hiver, gr6ce i la chute des feuilles.

Quand la v6g6tation est dense, elle peut absorber une quantit6 de rayonnement solaire,

rafraichir la surface du sol et r6duire la turbulence de l'air dans les couches inf6rieures, la

nuit, les feuillages diminuent le rayonnement du sol et donc la chute des tempdratures. En

dt6, l'air au niveau du sol est aussi refroidi par la respiration de la vdg6tation. Les feuilles des

arbres agissent comme des filtres contre la pollution de l'air par particules solides

Du point de vue climatique, l'effet de la v6g6tation est d'dviter une augmentation de la
tempdrature de l'air et de g€ndrer une att6nuation des ilots de chaleurs urbains "lCU".

La diminution de la tempdrature est produite par l'effet indirect de l'ombre, mais aussi par

l'effet direct de l'dvapotranspiration des plantes

Tabhau 22: syntlrlse de l'6tude de Le v6g6tatJon / Source : Auteur

Chercheurs { Etudes R6sultats

Saxena 2002 ddvelopp6 un moddle et une

m6thodologie pour quantifi er
l'effet de climatisation
naturelle de l'air d0 aux arbres

i l'6chelle d'une habitation ou

d'un quartier r6sidentiel. Une

6tude de mise en situation est

r6alis6e sur un quartier

r6sidentiel de 144 parcelles

individuelles similaires oi sont

implant6es une maison de type

A, sans arbres, ou bien une

maison de type B, avec 5

arbres dans le jardin individuel

(figure A), il compare deux

maisons type B, l'une entour6e

de type A et l'autre entour6e

. o a2-o 6a r)0 r3{5

I o a aa

a

r lt o
..ndra. .b r.ld zyF A a 6.t- <a A.l@ ay'. E

Flturc Al lnfluence des arbres sur l'humidit6 et la tempdrature de

l'ai.dans d6 quaniers r6sidentiels, adapt6 de {Saxena,20o2}

Sailor simulations effectu6es i Los

Angeles, par la mise en @uvre

d'une augmentation de 14%

de la couverture v6g6tale.

ont r6v6l6 un potentiel de r6duction de pic de temp6rature

sup6rieur i 1,3'C en 6t6. lla
indiqu6 que l'augmentation de la couverture v6g6tale de

15% a proximit6 des batiments dans les quartiers

r6sidentiels, permettait de r6duire le nombre de degr6s-

jours de refroidissement de 2 i 5% et d'augmenter le

nombre de degr6s-jours de chauffage de 0,5 i 3,5%

{ 
Julien EOUYER, 2009, Moddlisotion et simulotion des ,nicrnlimots utboins -Etude de l'impoct de l'ominogement utboin

sut 16 consol,motions dneettiqu5 des bdtimertr. Univeritd de Nanter.
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respectivement pour les deux un abaissement de 0,6'C et

de 0,75'C par rapport a h temp6rature m6t6orologique de

l'air.
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L'acaddmie

nationale des

sciences des

Etats-unis

la plantation de 10O millions

d'arbres combin6e i la mise en

euvre de surfaces de

rev0tements urbains clairs

r6duire la consommation d'6lectricit6 de 50 milliards de kw
h par an. Ceciest 6quivalent a 2% de la production annuelle

d'6lectricit6 des Etats-Unis.

lAkbari et al,

1992

Des simulations mettent en

6vidence l'effet combin6 de

l'ombrage et de

l'6vapotranspiration de la

v6g6tation sur la demande

d'6nergie des b6timents dans

pour l'addition d'un arbre par maison, les 6conomies

d'6nergie pour la climatisation vont de 12 i 24%, et que

l'addition de trois arbres par maison peut r6duire la charge

de climatisation de 17 i, 57%

Simpson et

McPherson

lls ont calcul6 la valeur de

l'ombrage des arbres dans 254

propri6t6s rdsidentielbs e

Sacramento, en Californie

Une valeur moyenne de 3,1 arbres doit atre utilis6e dans

ces r6sidences pour r6duire le pic annuel de climatisation de

1s3 kw h {7,1%).

[Yu et Hien,

20051

l'influence des parcs sur la

consommation 6nergdtique

des betiments e Singapour

-10% d'6conomie de climatisation entre un b6timent dans le

parc et un batiment de r6f6rence situd i 400m i l'ext6rieur

du parc.

-Et9%,7% el4% d'6conomie entre respectivement un

batiment situ6 a 1mm, 20Om et 300m i l'ext6rieur.

lAkbari et al.

\992
Des simulations mettent en

6vidence l'effet combin6 de

l'ombrage et de

l'6vapotranspiration de la

v6g6tation sur la demande

d'6nergie des b6timents dans

plusieurs villes des €tats-Unis

pour l'addition d'un arbre par maison, les 6conomies

d'6nergie pour la climatisation vont de 12 4 24%, et que

l'addition de trois arbres par maison peut r6duire la charge

de climatisation de t7 e 57%

3,5 Synthese i

Dans ce chapitre nous avons effectu6e des recherches A travers lesquelles on a pu 6valuer la

portde dnerg6tique e l'aide de l'approche paramdtrique. Cette derniire nous a permis

d'acqu6rir un certain niveau de connaissances sur les trois registres abord6s (Forme.

Enveloppe, Environnement), de classifier et assimiler les diffdrents types d'indicateurs et

leurs influence sur la consommation 6nerg6tique.

D'autre part, ce chapitre nous a permis de d6couwir le r6le important d'une conception

architecturale ad6quate qui prend en considdration les dispositifs passifs extraire par les

diff6rents outils d'aide. Pour valoriser la conception Eco 6nerg6tique, on doit tenir compte

des facteurs les plus importants et qui se rdsument en :

-temp6rature de l'air suivant l'heure du jour et la position du soleil.

-orientation du batiment (par rapport au soleil et au vent).

-caractdristiques des parois extdrieures (masse thermique, couleur, 6tat de surface des

matdriaux, isolation...)/-ensoleillement de toute l'enveloppe du bitiment.
-protection solaire de toutes ses parois. /-emplacement et dimensions des fenetres.
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3.6 [a recherche des indicateurs les plus influents e travers les simulations :

Dans l'objectif de rdaliser un outil d'aide a la conception architecturale en phase esquisse

pour une meilleure rationalisation de l'6nergie Nous avons effectui une analyse

paramitrique et relevd les paramAtres gui influencent plus la consommation inergdtique.

R6alis6es sur un arch6type de 3*3*3 orientd vers le sud en appliquant la m6thode

monovariante e l'aide des logiciels (meteonorm pour les donn6 climatique du site, alcyone

et pleiades + comfie pour le volume et ces caractdristiques). On fixe les diff6rents
paramdtres et on fait la variation d'un seul paramltre afin d'apprdcier i l'impact de chacun

de ces paramEtres sur la consommation de l'6nergie et les class6s par ordre d'importance.

3.6.1 Les paramltres d'entr6e des simulations :
-Un cube de base de dimension 3x3x3 m3 sans aucun obstacle.

- La composition des murs : enduit ext6rieur2cm, briquel0cm,

lame d'air 1.5cm, brique 10cm, enduit pl6tre 2cm.

- Les ouvertures : une fen6tre PVC. u=3w/mz.K. ; de vitrage : 10%

de la fagade.

- forientation plein sud.
FiSure 20: l'arch6type 6tudi6
Source : Auteurs

7 simuhions

l0rimuhions

@
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3.6.3 SynthEse:

Nous sommes arriv6s aux resultats classant les indicateurs selon l'importance de leurs

influence par l'isolation en tete des indicateurs (68.82%) suivie par la compacit6 de 1a637%l

le taux de vitrage de .39.47%l et le volume passif (38.11 %) jusqu'au prospect en dernidre
position.

F8ure 22:chssemert des indkateurs /Source : auteur

Tableau 24: mellleure r6sultat pour les lndicateurs/Source : auteur

lsolation 68,82 %

Compacit6 46.37%

Volume passif 38.11%

Typologie formelle 24.t2 %

Type de vitrage 19 %

Orientation 17.89%

Prospect 1.81 %

R6sulta

Enveloppe IPE L44,67 KWh/m2 mur en Brique alv6oles + isolation laine de roche

Compacitd IPE 188.56 KWh/m2 pour une capacit6 dgale 1,67

IPE 187 KWh/m2 pour 30% orient6 vers le sud

Volume passif IPE 153.42 KWh/m2 pour un volume passif 6gale 25%

Typologie formelle IPE 143.33 KWh /m'1 pour maison i patio

Type de fenEtre IPE 191.8gkwh/m2 pour Uf=0.5

Orientation PE L67 .78 KWh/m2 pour orientation 180"

Prospect IPE 248.518 kWh/m'z pour le prospect 6gal i 5

Taux de vitrage 39,47%

lndicateur

Taux de vitrage





chapitre ll : 6tat de savoir

Le tableau suivant r6sume les Deux parties ou outils d'aide A la conception architecturale (Recherches effectu6s et l'analyse param6trique) et les

recommandations obtenues par chaque partie

Tableau 25: Tableau de des trois rtles Source : auteut
Recommandationslndlcateurs

Recherches effectuAs Analys€ param6trlque

Compaclt6 -le facteur de forme r6duit la consommation 6nerg6tlque d'un tiers

-[a taille: les logements les plus petits consomment moins d'6ner8ie

-La taille : le plus petit volume
-Le mode de contacte : 5 faces en contacte
(mitoyennetd par tous les c6tds).

Volume passlf -Plus le ratio de volume passif /volume total augmente, plus la consommation d'dnergie dlminue Meilleur valeur= 25%

lnertle

thermlque

-Une bonne inertie du betlment permet d'am6liorer notablement le confort thermique en €td. Dans une moindre

mesure elle permet dgalement de r6duire les besolns de chauffage.

E
o

lsolation -lsolation des murs par l'extdrleur.
-L'isolation des 6ldments horizontales permet d'obtenir un tain dnergdtique sup6rieur a celui obtenu sur les murs

extCrieurs.

-vertlcale: Brique alvdoles + laine de roche

diminution de 68.82%) d'6nergie.

Vltrage -Type de vitrate: Double vitrage (rapport: qualitd / Prlx)

-L'augmentation de la surfac€ de l'ouverture autmente la demande de refroidissement et diminue la demande de

chauffage.

-Taux de vitrage : 30 %

-Type de vitrage: Triple vltrage

Protectlons

solalres

les protections solaires doivent Ctre appliqu6es pour l'Ctd en prioritd.0

Ventllation la ventilatlon naturelle est lndlspensable, la ventilation mecanlque est n6cessaire avec la pr6sence d'autre dlspositifs

(l'isolation, lnertle thermique., etc.).

Mat6rlaux Doivent prdsenter 2 qualit6s essentielles:

-Assurer la stabllit6 mecanique de l'ouvrage.

-Garantir un€ protection sufflsante de l'habitat par l'6tanchdit6 et l'isolation thermique et phonique

Brique alv€oles

a!
o

L'augmentation du ratio H/W offre plus de et consomme moins d'6nergie. H/L = 5 diminue la consommation

6nerSdtique contrairement au H/L= 0.5

rcu Plus ICU diminue plus la consommation d'6ner8ie diminue

Orientatlon Exposition sud :c'est Ia plus adaptde Orientation en plein Sud

V6gdtatlon -Sa pr6sence dimlnue le ph6nomene d'lCU, r6duit la temp6rature ambiante, et r6duit la consommation 6nerg6tique

Contribue A la baisse de temp6ratu re de l'air amblant, ce qui engendre ladiminution de la consommation 6nerg6tique.

E
E

.e
c PrEsence d'eau

Prospect
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3.7 Recherche th6matique des Complexe touristique:
3.7.1 D€finition du Tourisme

-Le mot ( Tourisme , :

( Action de voyager pour son plaisir, ensemble des questions d'ordre technique, financier ou

culturel que souldve dans chaque pays ou chaque r6gion, l'importance du nombre de

touristesas >

( Les activit6s des personnes qui se d6placent dans un lieu situ6 en dehors de leur lieu

d'environnement habituel pour une dur6e inf6rieure i une limit6 donn6 et dont le motif principale

est autre que celui d'exercer une activit6 r6mun6r6e dans le lieu visit6s >

-Tourisme Baln6aire :

Repr6sentant la forme de tourisme la plus fr6quente dans le monde, caract6ris6 par la mer,

la plage, la cote et bien 6videmment le soleil le tourisme baln6aire ou ( tourisme littoral >

est devenu la forme de tourisme favorite des vacancier, en raison du bien€tre qu'il leur
procure ! pour ce faire, la pr6sence baln6aires caractdris6s par des ville littorales,

essentiellement am6nag6es en vue de favoriser, le bon d6roulement des vacances en bord

de la mer et plus particulidrement ir la plage, le tourisme balndaire n'a pas fini de vous

surprendre entre le sable chaud, la d6couverte de la gastronomie de la rdgion, du folklore,

des objets de souvenirs, et m€me des activit€s organis6es i la plagesl.

3.7.2 D6finition du Complexe touristique:
Ensemble d'installations h6telieres et d'6quipements de loisirs am6nag6s en un lieu par un

m€me promoteur "Un complexe de loisirs est un domaine g6ographique oi se m6lent

plusieurs activitds de loisirs. Historiquement, tout lieu comportant plusieurs activit6s de

loisirs est un complexe mais le ph6nomine moderne de < complexe de loisirs ) apparu

depuis les anndes 1970 avec l'industrie des parcs de loisirs donne une nouvelle signification i
ce terme. Bien que ce terme ddsigne principalement les domaines de taille importante, on

peut rapprocher la d6finition d'un complexe de loisirs de celle d'un centre de vill6giature (ou

club de vacances). ll arrive aussi parfois d'utiliser ce terme pour d6signer un h6tel de grande

taille, offrant une multitude de services (hdtel-casino, h6tel de cure thermale), ou certaines

iles priv6ess2.

3.7.3 ldentification des usaters d'un complexe touristique
Le complexe touristique peut accueillir plusieurs types de touristes :

FEure 24: hs usagers du proFVsource: auteurs

aeDictionnaire [arousse
sorganisation Mondiale du Tourisme (OMT)
t' 

Source anonyme, 2013-2014 M6moires village touristique Balneaire a l'Andalouse.USTO.
52site web : Http://www.pressefrancophone.orgl apfa/defi / c/ complexe.htm

Les usagers

Passagerc: Pour passer une iournie
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3.7.4 Organigramme Fonctionnel :

Sur la base des exemples analysds pr6c6demment et pour arriver a connaitre les fonctions
mlres qui doivent 6tre disponibles dans un complexe touristique. Nous avons pu d6tailler
l'organigramme suivant.

Complexe touristique

Partie priv6e Partie internePdrtie publique

ctst une partie
destin€e
exclusivement aux
clients

Chst une partie
indispensable au
bon Sonctionnement
de l'h6tel

t-----------r
Accueil + loisirs / D€tente I H6bergement l9tll$$is-i

Services

!!aJ$eJ'_aI'99 _i

L L

L

L

t-------_---r

-Agence de

voyage -

Agence

bancaire

-Boutiques

-Tel / fixe

-R6ception

-Bagagerie

Commerce
t--_--------!

-Jardins /
terrasse -Salle

de sport

-Salle de jeux

-Terrain de sport

-Piscine /
hammam -Salon

de beautd

-Discothique

l_ _ _;]t _,L ipg.-Ld- _ _ i

-BibliothEque

-Salle des conf6rences

-Salle des f6tes

CirculationL

-Couloires

-Ascenseurs

-Escaliers

-Chambres simples

-Chambres doubles

-Suites

Appartement
-Villas (Duplex)

t-----------r
L

l-----------i

{uisine
-chambre froide -

Espace de

stockage

L _R3fg_u3ggt_i

-Chaufferie

-Climatisation
-Groupe 6lectrogEne

-Atelier de

maintenance -local
poubelle

Figure 23 : Diagramme Fonctlonnel /source : auteur

I

C'est une partie
destin6e aux clients et
aussi aux publics

-Eureau du

directeur-

Secr6tariat

-Bureau de

Sesdon

-Salon de thd-

Cafi,tdria-

Restaurant
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3.7.5 Critires d'analyse des exemples :

Pour arriver d ddtailler les exemples choisis et inspirer de leurs principes, Nous avons

developpe une grille bas6e sur des approches analytiques. Une approche fonctionnelle qui

touche les deux 6chelles urbaine et architecturale pour arriver i toucher les quatre

systdmes, et une deuxi€me approche qui d6taille les diff6rents paramitres dnerg6tiques.

cdlle d'analyse des oxemples th6matique

Approche tonctionnelle

Approche dnorg6tique

Figure 24 : Grille d'analyse /source : auteurs
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Justification

du cholx
Plan de masse Systlme viaire Syst6me des espaces llbre

togique d'implantation:
- sert ) s6parer entre les diff6r!
composants du complexe et ch

son propre espace vert
- Jouent le r6le d'articulation ent

composants.

- Se sont implant6 d'une fagon a

Espaces libre non am6nag6es

Forme: ir16guli6re

Occupation actuelle : espaces vr

Mettre les parkings ) l'extirieur du centre touristique
pour r6duire la circulation m6canique i l'int6rieur.
-L'implantation des 6quipements est arrondie suivant

la forme du terrain, cela va cr6er une fagade

maritime continue trds intdressa nte.

- Le projet implantd suivant la forme du terrain
(int6gration par mimdtisme) pour assurer la

continuitd du complexe avec La morphologie du

Terrain. Ce qui permet de Cr6e une fagade maritime

trls lnt6ressante.

Flgur€: Plan de masse /Source: auteur / fond: Google maps

a

a

e$.
E

Hotel el Riadh

IAmphithdetre
ILes parkings

HOtelelManar iEH6telelmarsa

I Centre thala55othdraDie

I Centre touristigue

Dans le complexe on trouve Deux types d'accds

-Accds m6canlque dont l'extr6miti fini par un

parking situ6 i l'entr6e du complexe

-Acc6s maritime, par le port de plaisance.

t

I
t

AccEs mdcanique I Accds maritime

Figure: Accessibilit6 du complexe /Source: auteur / Fond:

Google maps

Hi6rarchisation des voies : Les voies principales

ramifient i partir d'une voie d'accis, c'est les

voies les plus importantes et relient entre les

diff6rentes entitds du complexe, ir partir

desquelles se ramifient les voies pi6tonnes entre

chaque partie.

-Les parkings se trouvent proximitd des voies

principales (pour faciliter le stationnement), les

deux grands parkings du complexe se localisent au

centre. Chaque entit6 a son propre parking

g6n6ralement situ6e en p6riph6rie.

Flgure: Systlme viaire du complexe /Source: auteur / Fond:

Google maps

t
4

t/

,

Voies principales

Voies pi€tonne -Voies 
recondaires

tr Les parkings

Sltuatlon

Date de r6alisation 1968

Surface du terrain 100.000 m'?

Accessibilit6

Tableau 27: analyse des deux systlmes de l'exemple/source : auteurs

Ua lIOl ttaol /toutCG ; mamolrc Complcr. tourlstlquc Ir Mrrtr BGn M hldl

La statlon balndalre de Sldl-FredJ, de classe internatlonale, est sltude sur une presqu'ile, dans la commune de Staoueli, Wilaya d'Alger, A 24 Km i l'Ouest d'Alfer et
A 44Km de l'A6roport lnternational Houari Boumediene.

Protramme 03 h6tels H6tel el Riadh, H6tel el Manar, H6tel el Marsa ), theatre de verdure, centre touristique, club azur la( e
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Loglque d'lmplntatlon:
-Un jeux plein vlde

-Sert de lib6rer la vue vers la mer et permettre

i chaque bloc de profiter de la vue pittoresque.

Forme: rdgulidre

Occupatlon act0alle : espaces vert

L

Echelle Architecturale
Forme et volum6trie ologie Fagades et Ouvertures orBanisation int6rieure
La forme 6clat6e

compos6e de plusieurs

blocs dispatch6s sur le

terrain avec une

volum6trie cubique. Les

blocs sont d'un gabarit

de R+2 i R+4

Les blocs

d'h6tel sont de

type discontinu

bas (ponctuel)

*La fagade principale orient6e vers le Nord- Ouest (la mer) : Une

fagade rythm6e qui possdde une grille r6gulidre avec de larges

baies vitr6es et des balcons organis6es d'une fagon symdtrique.

Un 6quilibre entre plein et vide.
rLa fagade Sud-est possdde de petites ouvertures

6parpill6es d'une fagon asym6trique. La dominance

du plein/Le style mauresque est marqu6 par les arcades.

Chambres ch.mbr.s chalnbres

Chambres

[..a..Dtlon

Chambres I

Chilmbret

Chambres

Chambres:
Chambres

Chambres

Restaurant /g.r /Pkclna

/Culsin /ll[Grh /Ch.mbE
troldG /bur.aur

Chambres

Chambres

Orientation Prospect volume passif Taux de vltrage Mat6rlaux et couleurs

3qu'll. d. sldl Fredl

t class6 comme un

el de 3 6toiles ;

rgus par l'archltecte

gais Pouillon, ll

ale sur une surface

nse 38400m'
gramme:T0chambre

ubles et 12 suites;

chambres (dot6es

louches et

artementsde2a3
e5; Restaurant,

n-bar ;piscine avec

sin pour enfants

,,llr

ttes) ;55

Nord-Ouest avec une vue

panoramique sur la mer

- Ratio H/L=o.79

- Ratio H/L= 1.15

Ratio= 81.7%

Ratio= 100%

12.29 %(Fagade Sud)

53.5 % (F. vers la mer)

La dominance de la couleur blanche utllis6e dans la plus part des constructions donne une belle f
ville. / Matdriaux: - structure: B6ton arm6 -Remplissage : Brique

El Riadh Fonctionnelle
Echelle urbaine

Plan de masse tCme viaire Espaces llbre

Circulation
ulation

I L'cnHe prl
&* Parklng

L'h6tel El-Riadh est de forme
poly blocs (pavillonnaire) mis

relation les uns aux autres

truffds d'un parcours

(promenade) afin de

reproduire les formes locales

comme celle de la m6dina.

Parkings implant6s en

p6riph6rie.

-A l'int6rieure la circulation

pi6tonne qui domine

o-types de liaison entres

blocs c'est des all6es

pi6tonnes 6troites.

Logique d'implantation:
-Se sont implanter d'une fagon centrale entou16s des blocs./- s6parer entre
les blocs et lib6rer la vue vers la mer, ainsi qu'une delimitation des all6s

(s6paration entre le bati et les all6es)

Critares d'am6nagement : la visibilit6 des espaces libres lui offre un

potentiel d'6tre am6nag6 plus que d' autres espaces tel que l'espace central
qui est le seul espace am6nag6 par une piscine et des formes r6gulidres du
gazon ; les autres espaces libres sont des espaces verts. Formc: r6gulilre,

Echelle Architecturale
Forme et volumdtrie des et Ouvertures lsatlon int6rieureo

Bloc chi

Restaur

Admlnk

Rd(eprlc

8ar

I IJ

el El Riadh, r6alis6

968, sur une

rficie de 11000m'z ;

class6 comme un

I de 4 6toiles.

ramme: 110

bres dont 7 suites

capacit6 de 220

lonnel et une

rla; Un bar; une

ria et un salon de

Une salle de

;2 parkinBs

3 points

uration

urant

onomtque,

rence avec

L'h6tel s'6tale sur le

terrain avec une forme

6clat6e compos6e de

plusieurs blocs et une

Toure. Les blocs sons d'un
gabarit de R+1 A R+2 avec

du style mauresque marqu6 par les

es baies vitries donnent vers la mer

Les fagades sym6triqu

arcades. Les balcons

I

I

mj
,. r.f

*r'T ,tt

,.-7
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,
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/I

iE

lrlrltII

Chambraa

Iq
les blocs d'hdtel

sont de type

discontinu bas

(ponctuel) avec

une Toure d'une

hauteur plus
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e amena e ; chambres d'invit6s, gara s, maison de gardienLogements individuels 35 lo ements; Tennis ; pl
100 ha

Fonctionnelle.,ustlficatlon

du Echelle urbaine
d'architectes (organisationlPrinci Accesslbilit6: Systlme viaire Espaces libre

I r.-'

La composition est fortement marqu6e par les principes des CIAM( congrds international
d'architecture moderne) - l'assemblage des maisons est

ordonn6 par une grille de composition (web) de 12,5 mdtres de c6t6s,

-un ieu de d6calages et d'6cartements des unit6s permettant d'adapter completement le

projet a la d6clivit6 du terrain. -Les architectes

d6veloppent une v6ritable d6marche orographique, c'est a dire qu'ils s'inspirent des

mouvements et de la configuration du terrain pour g6n6rer des formes architecturales.
-L'6taSement des volumes dans la pente, et la suppression de certains modules lib6rant des

placettes et permet de d6Sa8er une vue mer au sud pour chaque maison

-Le villaSe est en effet sillonn6 par un r6seau de ruelles pi6tonnes, de passages, de placettes

et d'escaliers dont la structure et le traitement s'inspirent des formes d'habitats villageois.

-Les logements sous forme de duplex se d6clinent suivant un plan type adoss6 i la pente et

ses d6clinaisons -Les garages sont re.let6s en

p6riph6rie du village afin de prdserver la tranquillit6 de l'ensemble

-Le mdlan8e entre 2 styles d'architecture (vernaculaire et moderne )

\

Logique d'lmplantatlonsystlme vlair. :

selon la morphologie du terralnVoles
prlncipale: paralldles au courbes de

niveau pour une meilleur d6placement et
pr6servation des caractdristiques du

terrain Escallers: pourassurer la liaison

entre 2 espaces de diff6rents niveau-

lmplant6es perpendiculairement au

courbes de niveau verticale)Logique d'am6

visibilit6, espace centrale

Placettes:
-lib6rer l'espace et faire un.leux

-diff6rence de d6nivel6 ( marqu

diff6rence de niveau), espaces

d'articulation entre 2 niveau.-L'

se r6pdte avec le principe de dl
pour assurer la continuit6 visual

types d6calage horizontale et

t

Echelle Architecturale
FaCades et Ouvenures anlsation int6rieure

Type A :

Niveau 1

Le village du Merlier a subi des modifications: les

jardinidres en saillie sur les fagades des s6jours

sont remplac6es par des garde-corps en acier, Les

fen6tres en bois sont remplac6es par des baies

vitr6es avec des protections solaires ext6rieures

(persiennes mobiles)-Fagades v6gdtalis6es. -

Diff6rents types d'ouvertures: La rges baies, petites fenetres en bois,en longueur, en largeur

-Les logements sous forme de duplex se d6clinent suivant un plan type adoss6 A la pente et ses d6clln

Les moddles de logements sont r6partas selon trois types en fonction de leurs tailles et d6clin6s selon

G; Cint\r I to)G )

@ H.ll ,;--
Type A :

Niveau 2

r-;i\

(

+

(*J@
identique

Approche E ique
Orientation Prospect R6 nses climatiques Mat6riaux couleurs

au d6but : b6ton brr

- aprAs modification

blanche

B6ton arm6e, enduit,

revetement pierre pour le sol

Verc le Sud (mer) pour :

-assurer l'ensoleillement (luminosit6) et fournir un chauffage naturel (apports

solaires). / -profiter le maximum des vues pittoresques.

Ratio H/t=

o.8s / L.74 /
1.94

Compacit6

5/V= 0.47 m-1 Patio, Ruelles 6troites, Pr6sence

de la v6g6tation (Toits, Fagades,

am6nagement)

Sltu!llon
Datc d. rdallsatlon

Surface du terraln
P ramme

Tableau 30 : analyso de vlllage de vacances le Merlier e Ramatuelle/source : auteur
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Chapitre lll : Phase opdrationnelle

4 Analyse de la ville :

4.L Pr6sentation de la ville:
4,1.1 Choix du cas d6tude :

Notre choix est port6 sur le climat m6diterran6en dont
Cherchell appartient. Etd chaud et secs, l'hiver doux et
humide. Cherchell assiste i l'avancement de plusieurs

civilisations de diff6rentes 6poque laissant i chaque passage

des tdmoignages concrets qui subsistent jusqu'i nos jours et

constituent aussi un patrimoine historique universel de valeur

inestimable et de grande importance 6conomique et touristique.

Figure 25:vue sur la vllle/source:
Google imaSe

4.1.2 vocation :
Cherchell possdde la splendeur et la diversit6 de la nature qui fait sa richesse et son orgueil,

elle est par consdquent i vocation touristique culturel, dotie d'un littoral qui recEle une

richesse naturelle touristique inddniable (mer et montagne).

La cote s'6tend sur prds de 25.50 km avec I'existence de plages, en plus de nombreuses

criques et baies et autre falaises constituant d'ind6niables atouts touristiques.

Cherchell est dotde d'une offre naturelle pour Ie tourisme et les activit6s de loisirs en plein

air, la richesse des sites exploitables la diff6rencie par rapport i d'autres r6gions et lui

confdre un attrait exceptionnel (tourisme baln6aire, tourisme climatique et tourisme de

recherche).

4.L3 Situation geographique de la ville :

Cherchell est une ville cotidre de la mer M6diterran6e, situee i environ g0 km e fouest d'Alger, i 20 km A

l'ouest de'npaza

f!

9O E
f! E

E E!
t5

E Elrda G!!

Figure 26 : situation de la vllle de Cherchell /source : Google Maps retouch6e par auteurs

4.1.4 Situation communale :

-la commune de Cherchell est comprise entre le Cap

de Chenoua et celui de T6nis, elle est limit6e :

-Au Nord : par la mer M6diterrande.

-A l'Est : par les communes Tipaza et Nador.

-Au Sud : par les communes Menaceur et Sidi Amer.

Frgure 27: les d6lim'rtatlons de la
ville/source: duc Tipaza retouch6e par

auteu]s

t
IY

I

Iir,za

s'di chrhs

@
@

r

{t

-A l'Ouest: par les commune Sidi Ghil6s et Sidi Semiane.
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4.1,5 Accessibilit6:

Cherchell est traversde de l'est i l'ouest par un axe routier d'importance rdgional la RN11
qui est une voie de liaison touristique de toute la frange c6tidre de la wilaya de'l-ipaza. Les

autres voie de communication sont le CW109 reliant la RN11 a la corniche de Chenoua une
part et le CW106 reliant la commune ) la Mitidja (Blida) d'autre part.

4,1.5 lJanalyse climatique de la ville :

Tableau 31 .' les donn6es ues de cherchell

Dur5e d'insolation Pr6cipitations

-
7tI
I
i
I

E&'ir?

graphe de dur6e d'insolation/source: m6t6onorm

t

! /lo: 1f o.l & or
a srt"i,o l-. -.- b x* r.-r,,& i,

graphe des pr6cipltations/sou.ce: m&6onorm

La pluviom6trie est d'environ neuf mois sur

l'annde.la quantit6 de pluie atteint-le

maximum en mois de dicembre ou elle

atteint 10O mm et le minimum au mois de
juillet 4mm.

les jours les plus ensoleill6s sont enregistr6s durant

la pdriode d'6t6. Nous relevons9S heures

d'ensoleillement mensuelle.la dur6e d'insolation

varie entre le minimum de 5 heures en d6cembre et

le maximum de onze heures (11 heures) en juillet.

Temp6rature mensuelle

traphe de temp6r.ture mensuelle/source: m6t6onorm

Itiil tt+r
Ir F- L. tr Ma r, ri &i 5A Od l9, (x(

v
!

a

les vents sont de direction sud tuest d'une vitesse

max= 15m/s ; min=8m/s caractdrisd par une humiditd

sup6rieure a TO%

La temp6rature varie entre le maximum 40 C en

mois de juillet et le minimum de 0 C en mois de

Janvier.
Synthlse

l'analyse climatique nus a permis de d6duire

que la ville se trouve dans l'6tage

bioclimatique Subhumide avec un climat

m6diterran6en caract6ris6 par un climat chaud

et sec en 616, humide et froid en hiver.

+

l*

Fiture sg:cirte des dtates climatiques/sourc€: Agence

nationale d'am6nagement du territoire

Vents

-ti,-7X\

E

a





Appllc.tlon du m! d. trl.n8l.s dc contort EVANS (2007) 10.4 Lr trbl.

8ir.r D6.€mb.e-l6vner Prlnl.mp!r M.rr -Mai atd:ruin - tirr Asi.6* S.pt - l'lov€mbre

trEE"
JI

Soltr
iadiition

Sol.ctive
I i,eniitatlonJ

lh.+i!s).'I -e
i. - -(cooling)

Ihormrl
in rli. Sel.itiva

ventllatibn

xi
I
l
I
I
I

:lotr ..c.!r.D*tr rtuB
i

lorl."."a.n.,r *,,r

Fitu,e 7: Oiagramme de Gammes du .onfort adaptatif dans la rdgion d€

Cher.hell,selon la tempdrature movenne extdrieure mensuelle/Sour.ei

Flgure 8 : Dlagramm€ de trlantles d€

contort EVANS (2007) /Source:

Sur la base d'une 6valuation pr6liminaire du Tableau, la

temp6rature du confort adaptatif (la tempdrature neutre) avec 90

% d'acceptabilit6 pour la r6gion de Cherchell est comprise entre

18.7-23.5 'C en hiver, entre 19.5 et 26.2 'C en printemps et 19.8-

26.5 'C en automne, alors qu'elle situe entre 22.3 - 28.2 'C en 6t6

Oans cette dtude, la zone du confort concern6e est la zone A car notre proiet est un Complexe touristique (ensemble d'h6bergement) t habitat
(activlt6 s6dentalres).

Aprds avoir reportd les diff6rents mois, nous observons sur le dlagramme prdc6dent, les r6sultats suivants:
-Les mois de D6cembre, Janvier, F6vrier, Mars et Novembre reprdsentent la perlode d'hiver qui exige, pour atteindre le confort thermique, une

radlatlon solalre (chauffage solalre passi0, du l'lsolatlon tharmlque pour conserver les gains internes et une ycntllatlon r{lGctlv! pour chauffer
l'intdrieur
-Les mois Avrll, Mai et Octobre, necessitent uniquement une lnrrtle thermlque des mat6rlaux pour atteindre le confort thermlque lnt6rieur,
-Les mois Juin, Juillet, Aoot et Septembre reprdsentent la p6rlode d'6t6:Afin d'atteindre le confort thermlque intdrieur, on a besoln d'une lnenle
thermique associee; une ventilation s6lective, ainsi u'un mouvement d'air est n6cessaire.

Les recommandatlon!

Mahoney sont:

-BAtiment orlente

longitudinal Est-Ourtt

l'exposition au solell.

- Plan compacte.

Batiment a sl

disposition permettant

d'air permanente.

- Ouvertures moyen

surface des murs.

- Ouvertures dans les

hauteur d'homme du

- se proteger de l'enso

travers des systdmes d'
ouvertures

- Construction mas

planchers avec un

sup6rieur i 08 heurs

- Toiture Ldgire et blen l,

re 28:Dlr

Szokolay) pr

ann6e/5ou
nt

Hlver : (graphe voire annexe)

Durant les 3 mois d'hiver
(D6cembre, Janvier et Fdvrier) des

techniques passif sont ndcessaire:

- 2.5% ventilation adaptative

naturelle (53h)

-23% tains solaire directe Faible

masse (497 h)

-28.9% Gain de chaleur interne

(624h)

- 0.2% protection contre les vents

par l'extdrieur (4h)

Ces techniques nous offre un

confort de 37%

Pour arriver un confort total de

100%, il nous faut des solutions

actlf de 63% et plus exactement
tun 5ystame de chauffa8e qu'ils

nous procurent 1358 heures de

Prlntemps:(graphe volre annexe)

Durant les 3 mois de printemps (Mars,

Avril et Mai) les technlques passives

n6cessaires sont :

-15% ventilation adaptative naturelle
(332h),

-14.9% gains solaire directe (328 h)

-45.7% Gain de chaleur interne (1010h)

-1.1% effet de masse thermlque (25h)

- 8.1% d6shumldification seule (178 h)

-6% Ombrage de fenetres (133h)
*Ces techniques nous offre un confort
de 73%
aPour arriver un confort total de 100%,

il nous faut des solutions actif de 27% :

-un systame de chauffage qu'ils nous

procurent 558 heures et un
pourcentage de 25.3% de confort
-un systdme de climatisation qu'ils nous

€t6 : (graphe voire annexe|

Durant les 3 mois d'6te (luin, Juillet et

Ao0tl, on peut r6duire la surchauffe
par un refroidissement passif:

-35.1% Ombrage de fenetres (775h)

-a.2% ellet de masse thermique (180

h)

-33.3% ventllation adaptive naturelle
(736h)

-12.2% gains solaire directe (269 h)

-13.5% Gain de chaleur interne (297h)

-28.9% d€shumidification seule (638

h)

Ces techniques nous offre un confort

de 76%

Pour arriver un confort total de

100%, il nous faut des solutions actif
de 24% et plus exactement: systdme

de refroidissement qu'il nous

Automne : (graphe voire annexe)

Durant les 3 mols d'automne
(Septembre, Octobre et Novembre), des

techniques passives sont n6cessaire;

-13.4% Ombrage de fen6tres (292h).

- 1.8% effet de masse thermique (39 h)

- 22.2% ventilation adaptative naturelle
(48s h).

- 16% gains solalre directe (349 h).

- 42% Gain de chaleur interne (918h).

- !.6.7 ddshumidiflcation seule (354 h);
Ces techniques nous offre un confort de

81% Pour arriver un confort total de

100%, il nous faut des solutions actif de

t9% :

-Un systEme de chauffage qu'ils nous

procurent 247 heures et un pourcentage

de 11.3% de conffit
-Un systeme de cllmatisation qu'ils nous

Annu€l : Si on parle des besoins annuel en mati&re de pourcentage et heures du confort,

les remarques suivants Les techniques passif n6cessaire sont :

-Ombrage de fenetres (292h). -Effet de masse thermique (39h).

-Ventilation adaptative naturelle (485 h). -Gains solaire directe (349 h).

-Gain de chaleur interne (918h). -D6shumidification seule (364 h).

Ces techniques nous offre un confort de 56%

r Air

/.'s

\t-{'/

\ffil

Appllcrtlon dr lr Srmmr du conlorl thrrmlquG Dt OtAn (20Oll
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4.7,7.7 Synthise de l'onolysc biocllmotique

L'Analyse bioclimatique nous a permet i travers ses outils d'aide de ressortir les dispositifs
climatiques i choisir pour r6duire le recourt au chauffage et climatisation conventionnels e

travers l'application des diagrammes choisis :

Le diagramme de Szocolay, Diagramme d'Evans et les tables de Mahoney.

Ces outils et m6thodes sont simples et permettent de r6aliser rapidement une interprdtation
des donndes climatique et de g6n6rer des conseils et d6terminer les lignes directrices du

contr6le 6nerg6tique du projet.

Les stratdgies essentielles se r6sument dans le tableau et les points suivants :

*Les recommandations tir6es de la table de Mahoney se r6sument en :

- Batiment oriente suivant un axe longitudinal Est-Ouest afin de diminuer l'exposition au

soleil.

- Plan compacte

- Batiment a simple orientation, disposition permettant une circulation d'air permanente.

- Ouvertures moyennes,25 i 40% de la surface des murs

- Ouvertures dans les murs nord et sud, iJ hauteur d'homme du cote expose au vent.

- Se prot6ger de l'ensoleillement direct d travers des systEmes d'ombrage dans les

ouvertures

- Construction massive des murs et planchers avec un ddcalage horaire supdrieur a 08 heurs

- Toiture L6gEre et bien isolde

Tabhau 33:Dlsposltifs n6cessaires de chaque saisons selon les diaSrammg biocllmatiquE /Source: auteur

Ombrage de fenGtres

ventilation adaptative naturelle

Protection contre les vents

d6shumidifi cation seule

humidification seule

isolation thermique

radiation solaire

Gains solaires directe

lnertie thermique

Mouvement d'air

Gain de chaleur interne

I

I oisnositlh Etc Automne Hiver Printemps
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5 ANALYS URBAINE

o D6finitiondel'approchetypo-morphologique
La typo-morphologie est la combinaison de la morphologie urbaine et de la typologie architecturale.
Selon Panerai et ol, (1999\, elle consiste i analyser les formes urbaines et ) comprendre leur
composition en pointant leurs relations, leurs limites et leur contenus. Panerai et ol, l!999)
d6composent une 6tude typo-morphologique en cinq points: L'analyse du r6seau viaire, du r6seau
parcellaire, du contexte urbain du quartier, du rapport entre les espaces construits et non construits
et enfin du b5ti, lui-m6me qualifiE par trois paramdtres : La dimension, la forme et le style des
batiments. Dans cette 6tude, quatre critdres ont 6t6 retenus pour l'analyse : le contexte urbain, le
trac6 des voiries, le profil d'ilot ou le bati, l'espace libre et ses rapports avec I'espace bati.

Lecture di6chronique Lecture synchronique

Hi6rarclitation
des voies

Hrararchisation
des nce!,ds Fonction

Dimension

Typologie du bat

EtatdiJ bati

[ocalisation

MobiIer,rrb6in

Etude de

circulation Cccupat on

Stationnement
!t park,ng

et couleurs

Styles
architecturuux

Rdponse!
climatique

Etudl.r lo!

O&.rrnlmr l.!
atam.nB

ralulstaur da la

tystlme
Vl.ire

Systame
p.rcellaire Synbme bStl

occ,rpation

Cadre batr

Figure 31 : Grille d'analyse urbaine /sourae : auteurs

54

Analyse typologique deE diff6rents
systEme de chaque tissu

rphologm0
Approche Typo-

Etude de crolas6naa

dc l.vtlle

d'espaces
llbres

QV
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5.1 Lecturediachronlque:
Etude de croissance de la ville :

-Cherchell a vu d6filer plusieurs civilisations sur son site, laissant i chaque passage des t6moignages

concret' qui constituent un patrimoine historique universel de valeur inestimable et qui peuvent

contribuer ) l'essor 6conomique de la ville.

- L'espace urbain actuel repr6sente la synthese de l'ensemble de ces civilisations, oir chaque 6tape a

laiss6 ses traces.

-Cette lecture vise A faire ressortir le processus de formation et de transformation de la structure de

la ville i traveB le temps, le controle de son expansion (ainsi que son d6veloppement), les

interventions sur le tissu urbain et le cadre bAti.

5.1.1 Chronologie de la ville

EPOQUE

PH6NICIENNE 4'*-
l" sidcle AV JC

4+
EPOQUE

COtONIALElS/u)-

1962

EPOQUE

CONTEMPORAIN

NEAPRES 1952

5.7.7.7 Epoque Ph6nicienne :
-Cherchell est l'ancienne IOL fonda par une colonie

ph6nicienne, (lol est un non d'un dieu Ph6niciens).

-Critire de choix du site pour les ph6niciens:
+position avanc6e de l'ilot.
* Sa liaison avec la mer.
*Un port naturelfavorisant les 6changes commerciaux.
*site hydrographique: la mer et les cours d'eau.

-durant cette p6riode IOL n'a pas connu un effet

d'urbanisation consid6rable, mais elle avait une vocation

commerciale.

5.7.7.2 Epoque ROMAINE:

FiSure 29 : La yllle d'lol/source : m6moire
"Requalm€afion du quartier du port &
conceptlon d'un p6le touristique i Cherdrell";
Option: LaboEtoire d'archltecture, 2007.

Flgure 30 : La ville de
Caesarea /source ;

mdmoire
"Requalification du
quartier du port &
conception d'un p6le

touristique e

Cherchell"; Option:
Laboratoire

d'architecture, 2007.

-Les Romains se sont install6s dans la ville Ph6nicienne lol- qui fut nomm6e < CAESAREA D.

-La croissance de la ville romaine 6tait polaire i cause des limites artificiel (barriare) que les romain

ont implantde (enceinte) et les limites art naturel (la mer; la montagne); avec un trac6 urbain en

damier dont les axes principaux sont cardo (du Nord au Sud, c'est l'axe de la terre) et Documanus (de

l'est a l'ouest, c'est le cours du soleil)

-CAESAREA se dota d'6difices publics importants: cirque, th6atre, amphith6atre, thermes

EPOQUE

ROMAINE 1--
6gE siAcle AP JC

EPOQUE ANOATOU -

TURQUE 13-..
194siacle AP JC

r'".-^",I

TN,TCE DU REIIP-ART

EU:UE:_TS tllDLo<TR.APllIQtE

LJ

^r!i

()r
\i

4
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Fbure 3l : La Yille de
Cherchell /source :

m6moire
'Requaliticatlon du
qua.tier du port &
conc.ption d'un p6le
tou.isthue e
Cherch€ll"; Option:
Laboratolre
d'archit€cture i
Promotlon:2m7.

- Le site de Cherchell fut abandonn6 iusqu'a la refondation de la ville par les andalous.
-dans cette p6riode la ville se nomme < Cherchelb.
-La ville romaine n'€tait que le support pour l'Cdification de la ville andalous turc les andalous

reconstruisent la ville en r6€u#rant les assiettes des restes antiques et en r6utilisant les mat6riaux

de construction pr6existants.

-Les deux noyaux se situent au niveau de la partie haute de la ville .lls se diff6rencient entre eux de

part leur principe d'organisation:
tle noyau andalou se caract6rise par une organisation rectiligne; avec un axe commercial lin6aire ou
les voies sont hi6rarchis6es (publique/priv6).
tpar contre le deuxidme noyau qu'est le noyau turc se caract6rise par une architecture organique

autour de la mosqu6e< cent colonnes D;nous retrowons toujours cette hi6rarchisation des voies de

la rue i l'impasse. (Comme toutes les villes arabo-musulmanes).

durant la pdriode Andalou-turque nous assistons i d6veloppement consid6rable de la ville de

Cherchell et donc un ph6nomdne d'urbanisation plus avanc6 et plus important.

5,7.7.4 EPOQUE COLONIALE:

Cette pdriode en caract6ris6e par :

-le trac6 de deux rues carrossables (cardo; documanos).

-Consolider les fortifications turques. avec une muraille ceinturant la ville, perc6e par trois portes : la

porte d'Alger i l'est, de Tdnds par l'Ouest, et la porte de Miliana au sud.

-Adopter un systdme d6fensif afin de prot6ger l'arridre ville par les casernes militaires
-Elargir et r6gulariser les voies et ouvrir les impasses pour arriver i un plan r6gulier et facile contr6l6.

-Cr6er un plan rdgulier du c6td Nord de la ville par la projection des voies dans une continuitd et

compl6mentarit6 de la ville mddi6vale.
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Fkure 32 : La Yilh
d€ Ch€rdtell

/solrrcc : [*moira
" R€qualmc.tlon
du quartler du
po.t & conception
d'un p6le
toudsthue a
Cherchell';
Option:
Laboratolre
d'arEhitccture ;
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-Sdparer la partie haute de la partie basse par un axe territorial d'Est en ouest.
-Edification d'une mairie, mus6e, gendarmerie, maison de justice, et l'hOtel de la ville.

-Edification d'un quartier au Nord de la ville, devenu par la suite le nouveau centre europden
structure le long de la (RN 11). /-Am6nager le port.

-R6cup6rer les 6difices importants existants et les reconvertir au profit de leurs besoins et cuhure (la
mosqu6e des cents colonnes convertie en un h6pital militaire).
-L'6dification d'une 68lise et son square, sur (emplacement de la mosqu6e du marchd).

5.7.7.5 EP@UE CONTEMPIORAINNE

Aprls l'ind6pendance, l'extension de la ville a 6t6 in6vitable.

En effet, l'extension au-deli de l'enceinte a 6t6 forc6e par une d6mographie croissante et une

demande en logements de plus en plus importante qui a engendr6 un b€soin pressant de construire
La saturation du noyau historique ne permettait plus d'y construire davantage.

Les extensions vers l'Est et I'Ouest structur6s par la RN11 dtaient 6videntes (la zone militaireau Sud

et la mer au Nord).

Les plans d'urbanisme propos6s pour l'am6nagement de la ville 6taient de simples propositions de

zoning en rupture avec la continuit6 historique au point de vue morphologique (elle ne s'intdgre pas

au trac6 urbain de la ville ni au gabarit)

5.1.2 Synthlse de lecture diachronique:

La ville de Cherchell a commenc6 son

6volution depuis son noyau historique,

ir l'6poque Andalou - Turque, en une

croissance polaire et continue, mais le

d6veloppement a d0 changer de mode

et est devenu lin6aire des que le tissu

urbain a rencontr6 les barridres

naturelles et artificielles. Cette

extension dest concretis6e par la

r6alisation de grands ensembles qui

forment une structure urbaine

disparate et non uniforme empi6tant

m6me sur les sites arch6ologiques.

Figure 33 ; La ville de
Cherchell /source :

m6moirc
"Requalmcation du
qua.tler du port &
conception d'un p6l€
touristique I Cherchell';
Option: Laboratoirc
d'archhecture;
PIomotion:2(x17.

FEu.e 34: Carte des diffdrents tissus /Source: Auteurs/Ford : Google Earth
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5.2 Lecture Synchronlque (Analyse WPOLOGIQUE):

La ville est pergue comme une combinaison d'espace batis et non b6tis, ces espaces

conditionnent l'espace urbain lui conf6rant sa forme et son caractere. Ces espaces sont : les

rues, les places, les ilots et les parcelles, qui sont le support gdomdtrique des formes

architecturales.

Ainsi l'espace urbain est ddfini comme 6tant une superposition de trois ensembles :

- L'ensemble des espaces publics.

- L'ensemble des parcelles,

- L'ensemble du b6ti.

Ces trois ensemble prdsentent dans le tissu une trds grande unit6 ce qui est confirmd par
(Philippe Panerai): "n'est pas le bAti ou l'6difice en lui-m€me qui nous int6resse mais, les

relations de celui-ci avec le sol et les rapports qu'ils 6tablissent entre eux ce qui crde la
condition de l'urbanit6".

5.2,1 Systeme viaire:

5.2.7.7 Etude de lo voiie :

La structure viaire est compos6e de deux types de systdme viaire:

-Syn0me orborc*ent:
il se caractdrise par le fait qu'un seul

chemin mEne d'un point i un autre;

Ce systdme se trouve dans les tissus

Andalous -Turque et le tissu actuel.

-Systdme en rdsille(en damier):une

trame r6gulidre orthogonale, ce

systdme figure dans le centre

historique de la ville "tissus colonial"

i l'intersection des deux axes

principaux perpendiculaires.

5.2.7.2 La htErardtisotion de lo voirie :
-La hi6rarchie des voies dans le tissu Andalous - Turque obdit alors au systime (public- Priv6)

et nous retrouvons respectivement les rue ou se branchent les ruelles qui s6parent les

parcelles d'habitation et de la d6marrent les impasses priv6es qui donnent directement aux

accCs des maisons.

-Le tracd viaire du tissu colonial est bien hi6rarchis6; Contrairement au tissu actuel par fois

on trouve un d6sordre dans la hidrarchisation (passage d'une voie principale au tertiaire sans

le passage par les voies secondaire).

5.2.7.3 Les neuds:
Dans notre cas on remarque que les neuds principaux Concentrd dans le centre historique

par contre le tissus actuel se caract6rise par des neuds non mat6rialis6s ni am6nag6s qui

sert comme intersection des voies seulement.

figure 35r le systlme vlalre de h ville /source: auteu6/Fond : Google
Earth
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Figure :16 : hi6rarchisation du systlme vlaire de la vill€ Cherchell/source: auteu6/ Fond : Google

5.2.7.5 Synthe* du syst€me vioire :
Le systame viaire de la ville est hi6rarchis6 en g6n6ral, passant par les trac6s orthogonaux
pr6sent6s par un systEme en damier dans Ie tissu colonial marqu6 par l'intersection des

deux axes structurants dont la rue pr6sente le niveau public e partir duquel se ramafient

d'autres rues (secondaires et tertiaires) qui constituent le niveau interm€diaire. Avec une

hidrarchisation des neuds bien matdrialisds jouant le r6le des points de repEres marquant la

ville. Notant le manque d'espaces de stationnement qui rdvdlent sur des solutions du

stationnement lat6ral au niveau des voies principales et secondaires.

La structure viaire dans le tissu ancien Andalous turque pr6sente comme un ensemble de

systame arborescent, dont la rue pr6sente le niveau public ir partir du quelle se ramifient

d'autres ruelles et impasses qui constituent le niveau interm6diaire et enfin les unitds du

bAti ou le patio prdsente le niveau priv6.

Les extensions Est et Ouest se caract6rise par un systEme arborescent hiirarchi# par des

branches marquant le d6placement du niveau public a l'intermddiaire. Ces trac6s sont en

rupture avec la continuit6 du centre historique. Les neuds du tissu actuel ne sont pas

mat6rialis6s, il sert comme intersection des voies seulement. fabsence des parkings est

composde par le stationnement latdral au niveau des voies et a cotes des logements. La

saturation du r6seau de voiries qui a engendr€ plusieurs probldmes de circulation

m6canique et pidtonne, et avoir la RN11 comme seul axe de transite qui relie Cherchell avec

les autres villes, of on note son 6troitesse et la concentration des 6quipements 6ducatifs,

administratifs et commerciaux de part et d'autre qui attirent un flux trEs important.

-Ard. 
rtu<t .Oonp.trdD.lltn'11 

- 
Ar & 'tsr&llr.dont..drd.lrc = lbbsr1kuir|q(l.
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&rD...6
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5.2.7.4 Stotionnement et porkings :

La ville da Cherchell souffre d'un manque de parkings. Mais ce manque est compens6 par la
pr6sente de places de stationnements lat6rales des voies principales et secondaires. Et a
cotes des habitations collectif et individuel (tissus actuel puisque ce tissu est non compacte
contrairement au centre historique).
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5.2.2 Le systlme parcellaire:

Tableau :14 : tabhau d' des llots et des auteurs

Typologie Typologie Turque

(,,
3
-g

.!,aaas
r! 0,(JE

-Forme : Rigulilre; irr6gulidre

-Fonction : rdsidentielle, 6quipement

-Forme : R6guliEre; irr6gulidre.

-Fonction : r6sidentielle, 6quipement.
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-torme : irr6gulidre ; irr6gulidre-

Fonctions : r6sidentielle, 6quipements-

Dimension: de (17.5*5 m) i (79.6*57.1m).

-Allgnement : les parcelles sont align6es par

rapport aux voies,

-Occupassions de la parcelle : Le tissu

Turque est un tissu compact ou la parcelle

est occup6e dans sa totalit6

-Forme : irrdguliEre ; irrdgulidre

-Fonctions : risidentielle, 6quipements

-Superficie : de 60m2 A 1730 m'z.

-Alignement : les parcelles sont align6es

par rapport aux voies.

Occupassions de la parcelle : Le tissu

Turque est un tissu compact ou la parcelle

est occup6e dans sa totalit€

Limite des ilots
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6quipements
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Le systlme parcellaire:

Typologie Iypologie coloniale Typologie post-coloniale

o

OJ

c,

.s

5st-9g;
lEOrJ!

-Forme : R6gulilre; irr6guliire.

-tonction : r6sidentielle, 6quipement.

-Forme : trac6 libre ; grands ilots r6guliers ;
grand ilots irr6guliers; moyens ilots; petits

ilots rdguliers.

-Fonction : llots Rdsidentielles et des llots

d'6quipement.

t!
E{,E
IJ

-Umit 

d.. iloB

g
o
lJ
t!
4

3

-Forme : rigulilre
-Fonctlons : r6sidentielle, 6quipements

-Dimension : de (9 * 17 m) i (23* 29m).

-Alignement : les parcelles sont aligndes

par rapport aux voies.

-Orientation : les parcelles coloniales sont

perpendiculaires par rapport i la voie

principale orient6es d'une fagon que la

grande port6e vers la voie principale

-Forme : irr6guliEre ; irr6guliire
-Critlres g6om&rique : Parcelle biseaut6e

-Fonctlons : rdsidentielle, dquipements

-surface : de 165 m2 i 8092 m2.

-Alignement : lndependence g6omdtrique de

la trame parcellaire vis-A-vis la trame

viaire/perpendiculaire par rapport i la voie

-Occupation de la parcelle: la parcelle actuel

est non compacte ou L'occupation par le b6ti

est varier d'une maniere tris ou peu densifier

(Occupation p6riphdrique, centrale et

Occupation Totale).
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5.2.2.7 Synthase du systame porcellaire:

Le systEme parcellaire est le r6sultat de la trame viaire, il se caractdrise par une variation de

forme, fonction et dimension. Au centre, les parcelles sont d'une forme rdgulidre avec une

vari6td fonctionnelle. Positionnies perpendiculairement et alignies par rapport aux voies.

Les parcelles sont occupdes g6ndralement en totalitd (densification de la parcelle).

En allant vers les extensions Est et Ouest les ilots commencent a 6largir et agrandir avec des

formes, fonctions et dimensions variantes tout en occupant des vastes terrains agricoles.Le

ddcoupage parcellaire r6vile i une vari6td dimensionnelle et positionnelle vis-l-vis les voies.

L'occupation actuelle est moins dense par rapport au centre.

5.2.3 Le systeme beti

5,2.3.7 lyplogie de bitis:

Le systEme beti dans la ville varie entre
habitat individuel et habitat collectif
On trouve dans le tissu andalous-turque
que de l'habitat individuel non identique
de type maison a patio dont le gabarit

de RDC i r+2. Dans le tissu colonial,
l'habitat individuel est le plus connue
avec quelques immeubles collectifs qui

ne d6passent pas les R+4.

En revanche, le tissu actuel i connue
l'apparence d'un nouveau type de

logements, il s'agit des grands

ensembles collectifs d'un gabarit plus

important, ainsi de l'habitat individuel
de diff6rents types.

l'..{-a-dr-

Figure 37 : carte des typolo8ies/source: yapras nos donn6€s
personnelles de la yille de Cherchell et l faide de PPMVSA/

Fond : Gootle Earth
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5.2.3.2 Etotdebfiti:
Le bati actuel est en bonne dtat (construction r6centes) et en moyen 6tat dans le noyau

historique.

Flgure :t8 : carte du l'€tat de bSti/source: auteuE C/apris nos donn6es petsonnelles de la ville de Cherchell et
I faue de PPMVSA/ Fond : Google Earth
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s.2.r.3 Analysednergdtlque:
Tableau 35 : tableau d' 6n ue de la vllle rce : auteurs

5.2,3.4 Synth}se du sw;tdme BAti :

Le bati occupe la parcelle d'une faqon dense au niveau du centre, il se caractdrise par la diversit6 des typologies (maisons traditionnelle a patio, maisons

individuel, collectif dquipements de diffdrents fonctions) prdsente une variation d'Ctat et du gabarit bas en g6n6ral et moyens parfois.

En revanche i la banlieue le beti est plus vari6 en matiare de typologie et densit6.

Tout en notant l'immense manque ou absence d'dquipements publics, collectif, culturel et de loisir, ce qui rend le tissu urbain pauvre et non harmonieux Le

bati actuel est de faible densitd organisd en contradiction avec le centre et 6tale des vastes terrains a8ricoles.

Tissu colonial Tissue actuelLes tissus Tissu Turque et Andalous

Collectif lndividuel Habitat collectif Habitat individuelmaison traditionnelle i cour

Continue Haut

id e ntiq ue

Discontinue

haut identique

Discontinue

bas non

identique

Maison

d'angle

Maison de

rive

Maison de

centre

Continue bas

non identique
Typologie

Sch6mas

1,15 o.s/ L.9 0.9 1.22.87 2.93 2.8t 2 1.35cos

0.92 0.92 0.9 o,23 0.1/ 0.38 0.45 0.3s0 94 0.95Ces

o.26Compacit6 0.16

o.7 0.75Prospect

47,46% 2012s% 27%Taux de

vitrage

7y,/7%

Structure : Mur porteur en pierre Structure r B6ton armd ; Remplissage: BriqueMat6riau Pierre et Bois, tuile rouge.
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Le Caraderistiques Schema Pholo

o
!
Eo
oc

I
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o
g
Ag

-Forme: rdgulilre

Occupation actuelle : place et jardin

public

{adre bati : este mus6e et APC, ir l'ouest

des activit6s commerciales et 6ducatives

marqudes par le caf6 et les deux 6coles,

au sud la mosqu6e <EL Rahman.> et son

square, au nord il s'agit d'un balcon qui

donne sur la mer, qui offre une vue

panoramique sur le port.

€abarit Est RDC, R+1, Ouest : R+1, Sud :

RDC.

-Mobilier urbain: Fontaine, des bancs,

vari6t6s d'arbres

-Accessibillt6: par les cot6s

ai[.GE r r-

IIi

'i'ix:rr*Cll

r q
{H,

l fi3t1I

, i irarri t

r,r.&. I k-cr I@

.cls
lJ
o
E
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-Forme: r6guliire
Occupation actuelle : place et jardin

public

{adre bSti : habitat individuelle a l'est et

i l'ouest, le march6 au sud, La poste au

nord

€abarit: Est RDC, R+1, R+4, Ouest : R+1,

Sud : RDC, Nord : R+2

-Mobilier urbaln: des bancs, vari6t6s

d'arbres

-Accessibilit6: par les cot6s

5.2.4 Systame des espaces libres :

Tableau36: tableau d' des llbres fait auteurs

5.2.4.7 Sy?,these du systime des espoces llbres

Les espaces libres am6nag6s i Cherchell sont concentrds au niveau du centre historique

sous forme des places et jardins avec une implantation logique entour6e d'dquipements et

habitations et accessible. Mais Ca reste trds peut et ne reprend pas aux besoins face a la

densification du tissu en matiare de population.

Au niveau d'extensions c'est l'absence radicale des places, jardins, aires de jeux et de

d6tente am6nag6s ce qui rend les banlieues Est et Ouest autonomes et ennuyeux en

contribuant l'anonymat d'ensemble b6ti gr6ce i l'absence d'une connectivit6 harmonieuse

entre espace bati et espace libre am6nag6. Notant la prdsence d'espaces libres concentrds

en terrains agricoles vides ou tris peu densifids.
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5.2.5 Synth.se de lecture Synchronlque (m6thode SWOTI :

On r6sume tous les synthdses par la mdthode SWOT dont son but est de :tenter de voiler les points faibles et les points forts; se contenter de dresser une
liste des erreurs et des fautes ; passer trop rapidement A la phase d'6valuation.

Tableau 37: synthese Swol/soutce: auteurs

-Manque de moyens de transport
-Manque de places de stationnement
-Taux de motorisation plus fort que l'offre de transport
-Ddsordre d'hi6rarchisation de voies

-neuds non mat6rialis6s

-Absence de la diversit6 des moyens de transport
(absence des lignes de m6tro, tramway, train)

-Variation de typologie

de circulation

traditionnelle (Rue,

ruelle. lmpasse) et

moderne (voie

principale secondaire et

tertiaire)

-Bonne accesslbilitd

{nfrastructure routi}re
-Hl6rarchisation des voies

-Trame rdguliere en damier
-Hi6rarchisation des neuds

lmportants marquants la vllle

-Augmentation de flux de

motorisation
-Augmentation de la pollution

-Varl6td de formes des parcelles

-lnddpendance g6om6trique de trame parcellaire vis-i-
vis la trame vlaire

{ncoh6rence des tracds des diff6rents tissus

-Vari6td fonctionnelle
-Vari6t6 dlmensionnelle

-Alignement des parcelles par

rapport ) la rue

-Parcelle perpendiculaire aux voies

-Bonne occupation de la parcelle

par le bSti (occupation totale)
-Formes r6gulldre des parcelles

-Mlxit6 des fonctions

-Extenslon en rupture avec les tissus

anciens

-Dysfonctlonnement entre parcelle

-Absence d'harmonie fonctionnelle

entre parcelles

-Consommation des vastes terrains

agricoles

-Betl en bon 6tat
-Varl6tds d'dqulpements
-Beti dense et compacte

-Variation typologique du bat!
-Alignement du beti par rapport i la

oarcelle

-Bati non align6

-Batl non compacte
-Manques d'6quipem€nts culturels

-tagades non finis
-Absence d'6quipements touristique et d'h6bergement

-Possibilitd d'intervenir

et densifier le beti

-BAti en mauvais 6tat
-Absence d'6qulpements publics et
collectifs et de loisir
-Etalement urbain sur des terrains

agricoles

-Possibilltd d'intervenir

et d'am6nagement

-Logique d'implantation des

plac€ttes

-Prdsence des terrains aSricoles en

foncier disponible

-Absence d'espaces libres am6nagds dans les

extensions.

-Absence d'espaces dejeux et de d6tente
-Terralns vldes et monotone

-Etalement urbain sur des terrains

agricoles
-Absence d'une relation bati espace

libre am6nag6s

Systlmes Atouts Falblesses Opportunit6s Menaces

Systlme
vlalre

Systlme
parcellalre

Batl

Systlme

d'espace

llbre





Chapitre III : Phase op6rationnelle

6 Projet architectural

6,1 Analyse du site

6.1.1 Situation du site dinterventlon
Le site d'intervention occupe un endroit
g6ographique important (relation directe avec la

mer et le centre historique)

ll est entouri par une vari6t6 d'6quipements :

-Nord: La mer m6diterrandenne

-Sud : Habitat individuel et maison de jeune

-Est : Le stade communal

-Ouest : l'Abattoir <abandonn6e >

H

II
III
I
I

Slte d'intervention

Mer m6diteranCenne

Le stadecommunal

Habitat colledif

Maison dejeune

Habhat individuel

L'Abattoir rabandonn6€ |

Cimetia.e

- 

RN 11

I
>-^,

E E
Figure /O : Environnemer* lmm&lat du terain/source: auteurs

6.1.2 Accessibilit6 5.1,3 Gabarit

L'accessibilitd du terrain se fait par les Le gabarit autour de notre terrain ne

deux cotis longitudinales par de large dipasse pas les R+4 marqu6 par des

vois (permet tous type de circulation immeubles colleaifs du c6ti sud -
mdcanique et pi6tonne), comme on peut est, R+2 pour habitat individuel au

y acc6der par la mer i travers des accas sud et R+1 pour l'abattoir et maison

maritimes de jeunes.

Frturc 39: Plan de situation du site d'intervention /
soirrcei auteurs/ Forid : Google E.rth

hl.

+

FE

FBure 41 : Acc6slbilit6 du site /source: auteu6 Figure 42 : Gabarit .utour de dte /source: auteurs
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Chapitre III : Phase op6rationnelle

a
a

I
a

5,1.4 Caract6ristiques g6om6triques

Le site possdde une forme irr6gulidre avec une superficie de 13672.5m2

Flture 43 ; dimensions du terraln /source: auteuB

5.1.5 Profilstopographiques

Notre site d'intervention se caractdrise par un relief doux avec une topographie plane.

Les suivants profils montrent d'une fagon plus d6taill6e la topographie du terrain.

Figure 44 : Coupe longttudinale 5.7X/source: auteurs

Figure 45 : Coupe transy€rsale AA 4.4*/source: auteurs

Figure 47 : les Profils topographiques
du site/source: auteurs

- 

Coupe longitudinale

- 

Coupe transversale AA

- 

Coupe transversale BB

67

F€ure 45: Coupe transyersah BB 3.5x/source: auteu6
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i 58.4m

' 69m
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34.18m
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Eta e04 Eta e05

a G4

Eta e01

I

I

La cr6ation d'un espace semi

public en contacte directe avec

la mer. Puis la cr6ation d'une

esplanade centrale tout au lonB

du terrain finira vers l'espace

semi priv6.

l'orientation de l'esplanade centrale

vers le c6t6 ouest du terrain suivant

le changement de direction de ce

dernier.

La cr6ation d'une esplanade front

de mer tout au long de la partie

front de mer et l'obtention d'une

connexion entre les deux

esplanades (longitudinale et EFD)

La r6flexion sur le principe d'implantation
des diff6rentes entit6s, commengant par
la projection du parking en p6riph6rie du
terrain en contact avec les deux voies
m6caniques, puis l'implantation d'espace
b6tie. En premier lieu nous avons implant6
la partie administrative juste aprds le
parking d'une fagon axiale (de bout en
bout du terrain

Nous avons commenc6 ) implanter Ies entitds semi
publics (loisir, restauration) au niveau de la partie
en contact avec la mer pour permettre i tous les
usagers de profiter de la vue panoramique et
d'assurer la mixit6 sociale, le bloc loisir au centre
pour travailler en collaboration avec l'espace semi
public et les deux restaurants aux extr6mit6s du
terrain(pour assurer le fonctionnement et l'activit6
du complexe tout au lo de l'ann6e

Favoriser les deux ai
suites en les implantJ
partie donnant vers 

I
ses aspects luxueur
sont destin6s au Benl
che r

Etape 07 Etape 08 Etape 09 Etape 10 Etape 11

++
Nous avons lmplantd les entit6s restants
d'h6bergements (chambres et
appartements) de part et d'autre de
l'esplanade centrale

Suivant les analyses effectu6es pr6c6demment
(analyse urbaine et param6trique) nous avons
inspi16 de l'organisation des maisons
traditionnelles de Cherchell autour des patios

centrales ainsi que son r6le sur cote

Cette 6tape sert i cr6er des ruelles
6troites en faisant dispatcher les

volumes autour du patio en plusieurs

blocs

La partie villas est congue sur la base d'une grille r6guli€re
avec la c16ation de deux voies perpendiculaires assurant le

ddplacement inspir6es du principe de Cardo et Documanus,
et la s6paration des deux blocs d'h6bergement par un petit
espace semi publics et un petit bloc pour boutiques. Nous

nous avons obtenu le plan de md
complexe touristique comme dtq
principes de conception.
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tonctlon espace suaface exlSenccs

Accueil

'Entrac prlnclpalc

'Le Hall

'La rdceptlon

'5alon d'attente ouvert

'Les sanitaires F H

'10 m'
*25mr

*40m2

*70m2

*24m2

*Le Hall : I'impression d'ampleur, peut 6tre renforcde par de larges ouvertures, par des mlrolrs, ainsi qu

'La r6ception : est un espace important dans l'h6tel, elle est toujours prds de l'entrde et intdgrde dans I

'Salon d'attente : 6qulper de fauteuils et des tables confortables /-6clairaSe naturel et artificiel

par des 6clairages judicieux

hall, Elle est visible au client

mite de hall ds.-sanitaires handicaour femmes et ur hommes- rendre en considdtatio

'Enlr6e prlnclpale : EllG doit etre attirante, accueillante, vaste et baen dclaird

*Ies sanitaires : )

RESIAURATION

-Salle de consommation
- Terrasse panoramique de consommation
- Cafdt6ria (pr€paration)

- Sanltairei

-(4)

-(3)

-(1)

-(2)

......195 e 380 mr

...................19 m']

....................24m2

100 ) 150m'? 'Restaurant i Dds l'entrde, il est essentiel que le client dprouve une impression de confort, d'agrdment et de ddtente
-La restauration Comprend tous les espaces de pr6paration des divers repas ainsique leurs annexes.

Loislrs et
ddtente

-Salles de gymnastique et de musculation (H, F)

"Salle de remise en forme

- vestiaire+ douche

-Piscine

-sauna + vestiaire

-Salon de colffure ( Salon de beautd) F,H

- Salle de massage+ vestiaire

- Salle des fCtes

.157m'l

...5Um'

...14m'

.548mr

.18mr

...32mr

...14mr

-(2)........

-(1)........

-(2).......

-{2)........

-{2)........

-200m'

-(1)

-(1)......... *Salle de sport ; dotd de ddfdrents appareils de remise en forme (fitness et musculation), dotd d'un vestialre et douche (hommes et femmes).
*sauna : ils exigent un bon isolement calorifique des murs. / -Le revatement du bois est noir pour r6duira le rayonnement caloriflque au plafond et aux mu

sol doit €tre en matdriau non glissant.
* Salon de colffure: espace bien ddcord d'une amblance vivante et amdnag6 par des dquipements modemes de toute ndcessit6.

Commerce -Agence de voyage

-Boutique ......20m'l

-(1).......

-(4).......

......30m -ASence de voyage : pour les defdrentes rdservations pour les voya8es I l'int6rieur et ext6rieur de pays.

Boutlque I Grande vltrlnes pour l'exposition et la vente de l'artlsanat et les trucs de souvenlrs.

Culture / affaire -salle de lecture
-salle de priAre

-Salle des confdrences

-salle d'exposition

Espaces calmes permettant aux utilisateurs de se concentrer et doit etre bien dquipd

Circulation -Couloires

-Escaliers

-Ascenseuas

{Coulolres : Lar8eur mlnimum 1.5 au mieux 1.80m
I Escall€rs i La largeur de l'escalier doit Ctre suffisante, le minimum autorisd est de 1m

'Asccnreuls ! Largeur lmProfondeur 0.8 m

Hdbergement

-chamb.e simple

-chambre double
-Suite

-Appanement F2

-Appartement F3

- Villa du

.(4e ch) ,.........

'(51ch)............

'(24 suite) ......

'(17 appr).......

........,..,. 13mr

.............,15mr

......30 e 45mr

.....45 ) 55 ml
.....60 h72 m'
.....70 A 80l2villa

*(11app)

rles chambres de complexe ce sont des espaces privds On retrouve plusieu6 types de chambres ( simple et double ); la rdpartition des chambres et les

emplacements sont falt d'apras l'orientation par rapport ) la vue et l'ensoleillement, elles sont munles d'un amdnagement de haute qualiti avec ditfdrent! a

salle de bain avec baignoire, connexion lnternet, tdldviseurs ...cet espace peut servir A dormir, a travailler et e se distraire,
rSuhe r espace plus grand et plus confortable qu'une chambre dotd d'un salon moderne CquipC avec des mobiliers modernes et de luxe et elle profite d'una

'Appanement : Les appartements comprennent une chambre+ SDB avec douche et baignolre+ salon avec fauteuils+ cuisine et un coin repas (table+ des cha

gestion et de

5erylce

-salle de rdunion
-Bureau du directeur
-SecrCtariat

-Bureau de Sestion
-Bureau Archive

11)
-(1)

-(1)

-(1)

-(1)

..43mr

27m2

. lsmr

..20mr

..20mr

son r6le est de g6rer l$ diff6rentes activitds du complexe pour assurer un meilleur fonctlonnement de l'h6tel. fentitd administration estau rez-de-chaus

compose d'un ensemblc des bureaux tel que : Bureau du directeur, Secrdtariat, Bureau de gestion, Bureau Archive et Sallede rCunion, ll doit Ctre en conta

avec tous les services et paniculilrement avec le hall d'accueil pour donner aux visiteurs tous les renseignements souhaitCs.

Services de

reStauration

-Cuisine

-Chambre froide
-Espace de rtockage

-vestlaire

50 i 50m'

..... 12mz

........12m'

........16ml

-(2)

-(2)

-(2)

rCulslne : doit etre en relation directe avec le restaurant d'une part et avec la chambre froide, espace de stockage, et les offices d'itage, d'autre pan.

'Chambre frolde : Doit etre prEs de la cuisine et En contact avec I'espace de stockage.

-LlnSerie/ buanderie ' Llnterie/ buand!rlc: Entree doit 6tre dissimuld par rappon a l'entrie de la clientdle. Et dquipd par de machines I laver, sAche-linge, meubles de rangcma

.50mr-(1)

-(1)

...50mr

.197m'l

.141m2



Chapitre III : Phase opdrationnelle

6.4 Prdsentation du proiet :
Notre but est de concevoir un complexe touristique e l'6chelle de la ville qui rend
l'attractivitd e la ville de Cherchell. Le programme est composd de : 1(X) chambres
(49simples et 51 doubles) 28 appartements (11 F3 et 17 F2),24 suites, 12 villas, loisirs,
piscine, administration, salle de conf6rence d'une capacit6 de 132 place,02 restauration
bord de mer.
Nous avons d0 d6velopper la tourette qui sera l'dl6ment de repire de notre complexe en

termes de fonctionnement, fagades, structure et 6valuation 6nergdtique. Les autres parties
restent dans la phase esquisse.

I

,
ar

STADE
I
\

ABATTOIR

a

+
+ -t- I ----
CIMETIERE CHRETIEN++
+ + +

++
earking lAccueil + admlflistratbn l@nf6rence+ exposition

Salle de lecture +salle de pridre I Co.r"r."
Bloc Appartement + chambre I 9rtte

Loisir I Restaurant ! Uplage

Esplanade front de mer I Ptctne

f eloc chambre

f Yilla

g Esplanad€ centrale

IEspace semipublic

Service et maintenance

I

@

-1 ,

I

I

@

Figure 48: schmade plan de ma$e / source : auteur
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plans schdmatlque d'organlsatlon spatlale
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Flture 50: plan

sch6matique
d'organisation
spatiale de
f6tage/ iource :

auteur

tlgure 49 i plan

sch6matique
d'orSanisation
spatiale du RDc/
sourcc : auteur

- l,'aod. d. L. tourtt.

I s.aoi I saroq,

mpos6e de R+5 ou chaque 6tata
ind pour la circulation verticale

liers qui l'entoure pour une mll
espace, ainsi qu'une circulation

entour6e de suites.chaque 6ta8e contient un petlt

ouvert. L'organlsatlon des suites en p6riphdrle au

permettre ) chaque suite d'avoir une vue vers la
complexe. L'organlsation int6rieure des suites se basa

juxtaposds et superposes L'accis se fait g6n6ralement

Chaque suite se bdn6ficie d'une terrasse amdnag6e

une terrasse v6gatalisCe.
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FLure 52 :

plan

schdmatique
d'organisatlon
spatiale de
l'6tage (bloc
appartement +

chambre)/
tourci! :

autrur

Flgur! 5l:
plan

schdmatlque
d'organisatio
n spatiale du
RDC (bloc

appartement
+ chambre)/
lloulc€ :

auteur

t r.lrtla. ar ?xt.,r.ntr chnbr' ' tDg"rnn.rt ' I $or|r
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rt" I S.."r.. Ca.r. O.G{irtio. horlron L lco{ldrl satioh spatiale de l'6ta8e (bloc appanement + chambre

App3rtement F2

Appartemen
tt)

s n
I

II

patio

I

I

patio

Les blocs sont organisds autour d'un patio rappelani

du centre historique.

Bloc (appartemcnts + chambresl: les appartementt

sur les deux blocs; Le bloc en forme L contient 3 F2

chaque niveau, le deuxidme bloc contient 2 F2 en Rl

des f3 aux Ctages supirieurs gr6ce au chevauchema

blocs.
. Le principe de distribution intCrieur est bas6 sur l't
s6jour qui constitue un ( open space >r avec la kitch
jour), une s6paration spatiale entre cette partie et ll

de chambres seulement. L'ensemble est compos6

Entre eux en RDC et liees au nlveau des 6tages su

se fait par un petite hall. Nous avons assur6 la iuxtal
espace humides que 9a soit i l'intdrieur de chaque I

entres appartements juxtapos6es.

. Le troisieme bloc est compos6 des chambres seula

distribu6es de part et d'autre d'une circulation horlt

Bloc chambres I l'organisation se fait par un seul rat

vu l'6troltesse d'espace avec un p6ristyle qui assura

horizontale, La clrculation verticale est assurde pas r

droits. I

conti
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Fl3urc 56: plan schdmatique d'organisation spatiale du EntitCs

admlnistratlon lel iouroe : auteur
Flture 55r plan schdmatique d'organisation spatiale du du

Entitds culturel le / source : auteur

-I} Entrdc prlnclpale iiit; 16 166g11;.. I salon d'attente circulatlon horizontale I Les sanitaires

litlill ndmlnlstratlon (Bureau du directeur; Secrdtariat ; Salle de rdunion ; Bureau de Sestlon ; gureau Archlve)

Flgure 57i pl,rn s(hematique d'organisation spatiale du RDC '

FntrlP! loisrrs '/ toutce rauteur

II I
I salle des confarrnces

IHall des expositlons

Flture 581 plan schdmatlque d'organisation spatiale du du 1"
dtate ( Entltds lolsirs ,/ rorrrcc : auteur
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-L! bloc admlnlstratlf est dlvls6 en da

rdception g6n6rale du complexe avec I

d'attente et la deuxidme partle constltua

bureaux du personnel, salle d'archlv

directeur, sanitaires.

- Parallllement au bloc administratlf 3

culturel contenant une salle de conll
d'exposition

L'accas vers ce bloc se fait par le sud aw{
de lui acc6der par le nord (cot6 piscln(

contient une salle de musculation, aar(

ouest pour profiter d'une vue sur mer (

que des salons de coiffure. ceeendant]

vestiaires se concentrent au sud avec la rt

c6t6 de l'entr6e principale. Les escalier3

acc6der i la salle de soir6e qui se trouYJ

premier 6tage, avec une terrasse en plcl

vers la mer et la piscine au nord- ouest I
du complexe vers le sud.

Circulatlon hodrontala
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RESTAURANI

La.{ception

carat6rla I

Teaaasse

I Escallel

CUISINE
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Chapitre III : Phase op6rationnelle

6.5 VOTUMERTE DU PROJET

La volum6trie du projet se divise en trois parties : villas, tourette et blocs collectifs.

La tourette :

Elle a une volum6trie en contraste avec le reste du

complexe. Avec un gabarit de R+5

Cette Hauteur lui permettrait d'avoir I'aspect d'une

tour et d'Ctre l'6l6ment de repdre de notre

complexe. l'addition des volumes joue un r6le trds

important dans sa volum6trie et lui offrirait une

attractivite exceptionnelle.

Figure 64: volum6trie /source : auteur

Blocs h€bergement, administration, restauration et loisirs :

La gradation des volumes est pr6sente sur le

c6t6 est par soucis de la vue panoramique.

Le gabarit ne d6passe pas R+3 au niveau des

blocs d'h6bergement, RDC au niveau des

blocs administratifs. Ces entit6s s'organisent

autour d'un patio. lls possadent une

g6om6trie simple et cubique.

Figure 65:vue sur le c6t6 est du complexe/ Source : auteur
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Chapitre III : Phase opdrationnelle

o Entit6 vlllas:

Les villas sont construites sur le principe d'emboitement par soucis de vues vers la mer,

D'une sorte que chaque villa possdde une terrasse ou au moins une fagade qui donne vers la

mer. Avec des patios en commun.

Flgure 57 : Principe d'emboitement des
vlllas / source: auteur Source : auteur

6.7 Systlme constructif

Notre Projet se situe dans la ville de Cherchell, une ville d'aprds le rdglement parasismique

alg6rien (RPA version 2013) classd en zone A. Pour assurer la stabilitd de notre projet

(Tourette) nous avons consult6 un ing6nieur en gdnie civil qui nous a propos6 la structure la
plus ad6quate i ossature poteaux poutres en b6ton arm6 avec un systdme de

contreventement. Le premier systeme : au niveau du noyau central (p6riphdrie de la cage

d'escaliers) et en deuxiame dtape nous avons agir au niveau de la p6riphdrie du RDC par des

petits voiles de 20cm d'dpaisseur d'une fagon 6quilibr6e (des voiles paralllle sur les deux

c6tds opposds) les poteaux carris de section (tl0x40cm2). Les poutres principales (tl0x50

cm2) et secondaires (4Ox4O cm2) de section d'aprEs les predimensionnements.

ll00

6:S 6rl

sur

:

ffiffiFr

i

I

{
I
I

Figure 68 : Plan de structurc de la tourette / Source : auteur

t- 'J

u

-:),'

--....-<.--

ET
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6.8 FACADES DU PROJET

6.8.1 Latourette: (6l6ment d'appel du complexe)

Les concepts utilis6s :

* Le jeu de volume :
Notre but est de faire de la tourette l'6l6ment de repire de

notre complexe touristique, surtout qu'elle possdde un gabarit
important permettant sa visibilit6 facilement.
Pour cela, nous avons choisir le concept de jeux de volumes qui
lui donne un attrait exceptionnel et incitent les gens de le visiter
et d6couvrir son architecture.
Ce concept mettre notre tourette en contraste avec le reste du

complexe, Cree un rythme et rendre le projet plus lisible et

attirant. Le jeu nous a permet de cr6er des portes i faux a

diff6rents usages de 1,5m i 2m:

-Des terrasses v6g6tales (pour implanter des arbres et arbustes)

-Des balcons ou terrasses accessible

-Des volumes vitr6s (offrants plus d'espaces vers l'int6rieur et

favorisent le confort des suites)

.3. Terrasses v6g6alis6es
Une approche 6cologique dans la composition des batiments.
Le but est d'am6liorer la qualitd de I'air dans le complexe.
La verdure produisant de l'oxygdne aidera d absorber le
dioryde carbone. Le batiment jouera un r6le important dans

le paysage. Cet assemblage naturel autour des logements
contribuera i r6duire la facture 6nerg6tique du b6timent en
participant i la r6gulation thermique et hygromdtrique et
permettra au b6timent de jouer un r6le important dans le
paysage urbain.
Les arbres accrochds au tourette produira un microclimat et
diminuera aussi les nuisances sonores.

Fi8ur€ 69: le concepte d€ jeu de
volume/source; auteur

l.
Flture 70: les Terresses
v6gdtalls6€s /source: auteur

.i. Moucharabieh :

Une paroi perfor6e Joue le r6le de brise-soleil participe i
limiter les besoins en rafraichissement.
Les moucharabiehs ont la particularit6 de filtrer la lumiire
sans occulter ni contrarier les flux d'air.
Ces fagades ont donc un r6le actif dans la ventilation
naturelle des espaces intdrieurs.
On a choisi ce principe pour composer des fagades ajour6es
et apporter des solutions simples au besoin de protection
solaire. Fiture 71i Moodiarabieh

/source: auteu,
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Flture 72: la faeade des Blocs d'h6bergements/source: auteut

Pour cette partie nous avons opt6 pour une inspiration directe des maisons traditionnelles
de la ville de Cherchell avec ses organisation autour d'un patio, ses toitures inclindes en tuile
rouge ainsi que l'aspect de traitement de fagades avec des ouvertures a arcades, du bois

perford, et des 6l6ment en bois assurant la jonction entre la toiture et les murs. D'autre part,

nous avons fait un rappel vers la tourette en utilisant des terrasses vdgdtalisdes.

6.8.2 Entit6s restauration et loisirs:
Pour cette partie qui est en contacte directe avec la mer, la meilleure solution ert de

proposer des fagades vitr6es pour permettre aux usagers de ces ent6t6es de profiter de la
vue pittoresque. En contrepartie la fagade vitr6e pose des probldmes 6nerg6tiques, pour

cela nous avons opt6 pour des solutions techniques telles que l'utilisation des fagades

adaptatives ou bien des lames brise-soleil.

FlSure 73: les fagades des Entit6s restauratlon et loisiG/source: auteur

6.8.3 Partie administrative :

Figure 74: h fagade de la partte admlnbtrathre /source: auteur

Divis6e en deux parties : la premidre qui mine vers la r6ception trait6e par des ouvertures

vitr6e i arcades avec un auvent marquant l'entr6e. La deuxiEme avec des baies vitrdes avec

des bacs ir fleurs comme 6l6ments de rappelle vers les autres entit6s.
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6.E.4 Ddtails de types d'arbres et arbustes utilis6e
. Le r6le bioclimatique de la v6gaation :s3

L'architecture bioclimatique prend en compte le climat dans la conception architecturale, afin de
rendre le betiment plus performant au niveau 6nerg6tique et d'assurer un confort physique aux
occupants. Sous l'aspect environnemental, la masse v6g6tale peut modifier le

Climat urbain en r68ulant la temp6rature, en stockant le carbone et l'orygine, en am6liorant la
qualit6 physico-chimique de l'air des villes et en participant au r6gime des eaux.
Les arbres diminuent l'effet des ilots de chaleur urbains en produisant de l'ombre au sol et en
dissipant la chaleur par l'6vapotranspiration. Pour r6guler la temp6rature de ses feuilles, l'arbre
transpire, rafraichissant l'air environnant. ll peut aussi r6duire localement la vitesse du vent
diminuant les transferts convectifs des surfaces chaudes. Pour cela nous avons choisi d'int6gr6 la

v6g6tation dans notre pro.iet tout en notant que les arbres pr6sent6es dans la 3d et rendu son
pr6sentatifs seulement. Nous avons par la suite cit6 quelques types dont on peut les int6gr6 au
niveau de nos terrasses v6g6talis6es.

1. PITTOSPIORUM TOBIRA ODORAIT5'

Arbuste 6l6gant au feuillage d6coratif persistant et e h
floraison le plus souvent tres odorantg le pittosporum

permet de constituer de belles haies qui meubleront toute
l'ann6e votre jardin et l'embaumeront au printemps de

senteurs de fleurs d'oranger.

- FamillePittosporac6es

- Type(s) de plante Arbre > Arbre feuillu
- Feuillage Persistant , Forme: Arrondi, en boule

ou ovale.

- Hauteur ) maturit6 0,60 e 10 m

- Largeur i maturitd 0,40i4m
- Utilisation ext6rieure : Balcon ou terrasse Massif

2- Le Saule Crevette est origlnaire du Japon. ss

ll est adapt6 i tous les jardins, grands ou petits et est

6galement du plus bel effet sur un balcon, Type de

vegetation Arbuste vivace ornemental i feuilla8e. Trls
rustique il supporte des temp6ratures allant jusqu'i -20"C.

Type de feuillage Fines feuilles caduques, blanches, roses puis

vertes. Destiner aux Jardins d'agr6ment et balcons, massif,

isol6, bac.

- Qualit6 du sol Frais, l6ger, humifdre et drain6.

- Un nouvel apport est A effectuer tous les ans au moment

de la taille.

- Hauteur 100 e 200 cm avec une croissance rapide,

Espacement 100 Cm, Profondeur de plantation : Planter

dans un trou de 50 cm de diamBtre et de profondeur.

s3 
Jeslca Ruffieux, EPFL Architecture 2015-2 016, 2076, St@tegies dintagrotion du vegitul dons le qrcjet orchitectutol,

$ 
ooreka.fr
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5.8.5 Fa9ad6 Adaptatives :

1 - Fagades Adaptatives :

L'automatisation des protections solaires permet d'anticiper le niveau de consommation
dnergdtique pour un batiment donn6. Lorsque l'ensemble des systimes de refroidissement,
de chauffage, d'6clairage et de gestion des stores communiquent entre eux via des lignes
bus, la maitrise de la consommation d'6nergie est optimale.sG

2-Pour chaque projet, il existe une protection solaire adapt6e s7

--

tacteur d'ouverture
confort visuel

lt-Optimiser ta gestion de la lumilre naturelles

Source : Guide des facades bioclimatiques.

La visibilitd du milieu ext6rieur est un 6l6ment

d6terminant de l'impression de confort des

occupants. Dans le cas de stores v6nitiens

int6rieurs ou exterieurs, la position des lames

peut etre ajust6e finement de maniire i ne

Iaisser entrer que le niveau de luminosit6

souhait6. Facteur d'ouverture Confort visuel

Pour chaque proiet, il existe une protection

solaire adapt6e Dans le cas de stores en toile
(ou stores screen), le degr6 d'ouverture

d6termine la qualit6 de la vue vers l'ext6rieur :

plus il est 6lev6, meilleure est la vue vers

l'ext6rieur... mais plus grand est aussi le risque

d'6blouissement. Le bon choix d6pend donc

des principaux objectifs A atteindre en fonction

Les protections solaires sont positionn6es de fagon i 6viter

l'6blouissement et les reflets sur les 6crans. Plusieurs

positions interm6diaires peuvent etre enregistr6es dans le

software de gestion des stores. La fonction SuntrackinS

permet d'orienter automatiquement les lames des stores

v6nitiens en temps r6el. La fonction suntracking d'animeo

Premium p€rmet le positionnement des lames de brise-

soleil orientables en fonction de la position du soleil. Cela

permet de bloquer un maximum de l'dnergie solaire tout en

laissant p6n6trer suffisamment de lumiare naturelle La

fonction <horlogen permet de programmer l'alignement de

toutes les protections solaires ] diff6rentes heures de la
journ6e.

I
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6.9 Evaluation 6nergdtique du proja
Pour avoir des r6sultats chiffrd de la bonne performance de notre projet nous avons effectu6

une simulation pour la tourette(R+5) qui est d'une surface de 1258.15m2 le tableau suivant

illustre les caractdristiques de notre projet qui sont les meilleurs paramotres qu'on a obtenu

lors de l'dlaboration de notre 6tat des savoirs:

Tabhau 42 : meilleure r6sultet pour les indicateuE/ Source : auteur

lndicateur Orlentation Type de tunatre Taux de vitrage Mat6riaux de construction

Meilleur resultat 180' U=1.1 30% Brique mono mur U=0.3

Figure 75 : la tourette sur logkiel Alcyone/Source : Auteur
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Nous avons effectu6 une simulation par une approche monovariante en appliquant deux

sc6narios pour diminuer le recours au chauffage et au refroidissement :

-scenario des consignes de temp6rature (chauffage 19"C; climatisation 27"C| ;
-scenario d'occupation (%d'occupation) : 2 personnes pour chaque suite (1 6tage = 8

personne) ;

I
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Tableau 43 : Les com des e : Aut€ur

Tabl€au 44 : fes composants des murs/Source : Auteut

Tableau 45 : des fen€tres/source : Auteur

Plancher bas
composants Epaisseur Kg/m' I R

Bdton lourd 460 L.75 0.11

Mortier 80 1.15

Carrelage 69 t.7
totale 0,16

Ext6rieur

lntdrieur

I
plancher interm6diaire

Carrelage 3 t.7 0.02

Mortier 2 1.15 o.o2

Biton lourd 20 0.11

Enduit pl6tre 2 30 0.06

totale o,2l

t
Extdrieur

lnt6rieur

Plancher haut
Carrelage 3 59 t.7 0.02

Mortier 3 60 1.15 0.03

Bdton lourd 4 I.75 o.o2

PolystyrEne extrud6 8 0.03

Hourdis de 20 en biton 20 1.33 0.15

Plaque de plitre BA 23 2.3 18 0.33

totale 3.05

Ext6rieur

lntdrieur

I
mur ext6rieur

composants Epaisseur K8lm' I R Ext6rie ur

I
Enduit ext6rieur 2 34 1.15 0.02

Brique mono mur 30 229 0.15

PolystyrEne extrudd 4 1 0.03 1.38

Plaque de platre BA 23 2.3 18 0.33 o.o7

totale 3.52

mur int6rieur

Enduit pl5tre 2 30 0.35 0.06 Ext6rieu r

TBrique creuse 69 0.48 o.2t
Enduit plStre 2 30 0.35 0.05

0,33

Facteur solaire du

vitrage

% de vitra8e Coefficient U

cadre

Nombre de

vitrage

Co€fficient U

vitrage

1.10W(m'z.K) 0.81 30% 1.70 W(mr.K)2

0.03

0.02

69

40

460 t.75
0.35

92

3 2.75

260

o.o7

20

,4
3

lnt6rieur

2.0s

lnt6rieur

10

E
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la conception des plans sur logiciel Alcyone : (voir figure 79 i 84 annexe B).

6.9.1 Les r6sultats de la consommation 6nerg6tique :

A la fin de la simulation nous sommes arriv6s selon l'dtiquette europ6enne e se positionner

dans la classe A

Le tableau suivant illustre les besoins en chauffages et climatisations durant toute une ann6e
pour chaque 6tage (du RDC jusqu'au Seme 6tage) afin de obtenir un IPE moyenne du touratte
6gale 35.72 KWh/m'z/an

Besoin de chauffage Besoin de climatisation IPE (KWh/m,)

RDC 9.77 KWh 10.16 KWh 19.93

1"' 6tage 12.86 KWh 23.16 KWh 36.O2

2eme 6tage 9.77 KWh 26.82 KWh 36,59

3eme 6tage 15.8 KWh 28.38 KWh 44,L8

4eme 6tage 8.82 KWh 32,8

seme dtage 17.69 KWh 27.11 KWh 44,8

Tabl€au /l5 : Les r6sultats de la consommetion €nertctique selon logiciel
pl6hde/Source : Auteur

9r - r51

r51 - 230 0
231 - 330 E

f 35.72Kwh/m'

Flgure 76: la classe 6nerg6tlque de
notre batlmelt / source : auteur

6,9.2 la temp6rature int€rieure :

La tempdrature ambiante a l'intirieure de la tourette varie entre 19 et 27 (c") le tableau
suivant rdsume toutes les tempdratures moyenne dans les espaces humide (les sanitaire) et
les espaces sdches (les suites) pendant les douze mois

Tabhau 47: L€6 gaphes de h Fmme de coniort et la tempdrature ert6rleur6 / Source : Auteur

JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC
T, climatisation 27 27 27 27 27 27 27 27 11 27 27
T, chauffage l9 l9 l9 l9 l9 l9 l9 l9 l9 l9 l9 t9
T,ext 15,58t0,22 10,94 13,58 19,29 23,07 26,26 26,s9 23,12 20,37 14,5 | 1,46

T, suite l9,l l 19,3 20,53 23,43 25.47 26,73 26,93 26,92 26,57 26,01 22,46 18,74
T, SANAITAIRES 20,48 21,24 23,62

,)< <o 27,3 27,3s 27,33 27,26 27,26 27,12 25,8 2t,42
-

comparaison entreT'(ext) et T '(int)
30

23

20

15

10

0

JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

-T,clinatisation - 
T,chauffqe 

- 
T,en

-T, 
sufte 

-T,SqNAIAIXE
Flgure 77: les traphes de la gamme de contort et la temp6rature ambiante / Source : Auteur

23.98 KWh 331 - 451

> 451

F

G

27





Conclusion general

Conclusion

Durant la dernidre ann6e de notre cursus universitaire, nous nous somme bas6s sur des

travaux de recherche et de conception afin de d6velopper notre thdme de mastet qui est

relatif i l'architecture et l'efficience 6nergdtique. Le processus de la rdflexion a 6td fait
suivant des 6chelles urbaine et architecturale. Aprds avoir analysd notre aire de r6f6rence

et notre aire d'6tude, nous avons pu faire ressortir toutes les probldmatiques existantes au

niveau de la ville et de ce fait nous avons eu des hypothdses tout en essayant de rdpondre

ou confirmer ces dernidres. Suite a la probl6matique soulev6e au ddbut de notre m6moire

nous avons 6mis deux hypothdses qui se sont confirm6es suite au travail effectu6.
* Une premidre qui suppose que l'approche typo morphologique caractdrisant les diff6rents
tissus au niveau de la ville pour respecter l'identitd et le cach6 architectural de cette
derniire. Pour y rdpondre nous avons d6compos6 notre aire d'6tude en syst6mes et dtudi6
les diffdrentes typologies d'habitats qu'englobe ce dernier, leurs concentrations et relations.
Nous avons constatd une rupture et une non connexion entre les diffdrents tissus et une non
homog6ndit6 du style architecturale d'ot le besoin de reprendre quelques notions et styles
architecturaux pour pr6server l'identitd architecturale de cette ville historique au niveau de
l'extension.

' Une deuxitme hypothEse qui sp6cifie que la forme, architecturale, peut etre optimis6e i
travers une m6thode morpho-dnerg6tique qui lie la consommation i la forme i travers une
s6rie d'indicateurs. Cette dernidre a 6t6 confirm6e grece aux travaux de recherche effectu6s
au niveau du chapitre 2, d'ot le besoins de cr6er un moddle comme outil de rationalisation
qui prend en considdration une batterie d'indicateur 6nergdtique li6 i la forme urbaine et
architecturale. Cela nous a permis d'avoir des donn6es chiffr6es de l'influence de chaque
paramdtre sur la consommation ou l'lsolation a prdcddd tous les paramdtres par un taux de
r6duction trCs important suivi par la compacitd, le taux de vitrage, le volume passif, maison

a patio, type de vitrage, orientation et finalement le prospect.

Dans le m€me contexte nous avons effectu6 des recherches thdmatiques et des 6tudes
d'exemples concernant les complexes touristiques qui nous ont orientdes vers les

caract6ristiques, les exigences et les fonctions mdres d'un complexe touristique. A cette
ddmarche s'ajoute une phase opdrationnelle qui est Ia riponse aux probl6matiques pos6es

dans le chapitre introductif et le fruit des points retenus du chapitre 6tat de savoir, of nous

avons mis en 6vidence les connaissances que nous avons assimild des thdmatiques du
d6veloppement durable et de l'efficience 6nergdtique.
D'apris ces r6sultats, nous tenons e confirmer les hypothdses que nous avons d6ji adoptdes
dans le chapitre introductif. Tout en sachant que notre projet pourrait disposer d'autres
solutions actives qui contribuent encore i la r6duction de consommation dnergdtique et le
certifier comme un batiment ( nearly 0 energy ). Nous sommes conscientes que le modeste

travail pr6sent6 n'est pas entiirement achev6, car il s'agit d'un projet-test qui peut etre
r6alis6 i la ville de Cherchell mais qui peut dgalement etre reproduit i de nombreuses villes
alg6riennes de m6me 6tage climatique. Pour cela, beaucoup de questions apparaissent au

fur et i mesure de l'avancement du travail et ouvrent d'autres horizons de recherche vers de

nouveaux re8istres ou se ddploie l'dnergie afin d'dlargir cette notion de maitrise d'inergie
dans les systdmes urbains et architecturaux.
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Annexe A (ritat de savoir)

1- Application de la gamme de confort thermique OE DEAR (2001)
Tableau 48 : La temp€rature de confort (les conditlons de confort thermlque lnt6rieur) durant les dtfftrents

mois de l'ann6e /Source: auteur

.lan M.i Juin ,uil s.P oct Dac

T.mD.r.tu]!
Efia.larr.c moylnna

10 10 13 15 19 zz 26 26 23 20 l4 11

E/.pra! OE OEAR
2@1(9016

acc.pt bality lhils)

ra.7 La.7 19.5 20 21.3 22.3 23.5 23.5 22.5 21.7 19.a 19

23.5 23.5 24 25 25.2 27 24.2 27.5 26.5 24.5 23.5

21.1 21.1 21.75 22.5 23.75 24.63 25.85 2s.95 25.05 24.1 22.15 21.25

2-Application du dlagramme de triangles de confort EVANS (2007)

Tableau 49: La temp6rature de Cherchell /Source: auteul

I
T max

T min

DT

T moy

t4

7

7

10.5

16

7.5

9

11.75

24.5

14

10

19.25

28.5

t7.5

11

23

32

2L

11

25.5

33

22

11

27.5

28

19

9

23.5

25

16

9

20.5

19 20.5

911
10 9.5

t4 L5.75

19

11

8

15

!,- tes tabl6 de Mahoney:
Tableau 50r Tem ratures/Source: auteur

Tableau 51: Humidh6; Pluie; Venvsource: auteu.

M A M J A o it DI

19 24.5 32.5 28 25 16Temp . Moy. Max

22 18 15 11Temp. Moy. Min 7 7.5 11 L4 17.5

9 8E.D.T 7 8.5 10 9.5 10.5 11 11 LL 9

J F M A o N D

Humidit6 Rel max 95 92 89 89 88 90 90 90 90

Humiditd Rel Min 62 50 58 58 53 57 59 50

78.5 76 74.5 74 73 68 72.5 73.5 74.5 75

4 4 4 4 4 3 3 4 4 4

80 60 60 45 95 100

Vent Dominant t4 L4 t4 15 t4 L4 L4 L4 L4 L4

Vent secondaire 3 3 4 4 4 4 3 4

Jan Fe
l

rvlMarl Avr lmai ll IIIfl ,
16

8

8

L2

I

F J s

T4 15.5 20.s 28.s 32 19

2t.5 89

8

M A J J s

91 90 89

s7 54 54 55

Humidit6 Rel Moy 67 67

Groupe(G.H) 3 4

Pluie (mm) 45 45 5 3 10 30

L4 L4

6 5 5 6





Annexe A (€tat de savoir)

Tableau 52: CO FORT /Source: aGeur

TaHeau 53: lndicateurs /Source: auteur

t F M M I I A s o N D

Groupe Hygro 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4

Moy, Mens, Max L4 16 19 20.5 24.5 28.5 32 33 28 25 19 15

Confort

diurne

Maxi 27 27 27 27 27 29 29 29 27 27 27 27

Mlni 22 22 22 22 22 23 23 23 22 22

Moy, Mens, Min 7 7.5 9 11 t4 17.5 2t 22 19 16 11 8

Confort

nocturne

Maxi 27 27 2l 2L 2t 23 23 23 2T 2T 2l 2L

Mini \7 t7 t7 L7 t7 t7 r7 t7 r7 l7 L7 L7

Jou r F F F F c c c F F

N uit F F F F F F F F

I F M A M I t A o ,v D Totol

7H 7 ventildtion essentlelle

2H2 ventilotion d*iroble

0H3 Prctedion pluie

3A7 lneftie thennique

0A2 Dormfu deho6

6Aj Prob.saison lroide
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Annexe B ( Phase op6rationnelle)
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Figure 78 : Dlagamme (Szotolay) pendant Hiver /Source :CllmatQ Consultant

FEure 79 : Dlatr.mme (Szokolay) pendant printemps/Source :Climate consultant
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Annexe B ( Phase op€rationnelle)
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FiSure 80 : Di.Sramme (Szokohy) pendant ft6 /Source :Cllmate Consuttant

FiSure 81 : DiaSramme (Srokolay) pendant automne/Source :Ofurate Consultant
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Annexe B (Phase op6ratlonnelleI

La conceptlon des plans sur logklelAlcyone :

FEure 82 : Plan RDC de /Source : Auteur
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FlSure 84 : Plan de zeme 6ta8e /Source : AuteurFlture 83 : Plan de 1" 6tage /Source : Auteur

-i-

L

FEure 87 : Plan de 3em€ 6tage/Source : Auteur Flgure 86 : Plan de 4eme 6tage/Source : Auteur Flgure 85 : Plan de seme 6tage /Source i Auteur
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