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CHAPITRE I I INTRODUCTION GETÿERAL :

L'architecte a le rôle de concevoir des édifices destinés à différentes fonctions et d'organiser leurs

espaces seton les besoins de I'usager, en veillant à garder aussi le paysage naturel et culturel des

lieux où il intervient, avec le respect de I'intégration du projet dans son environnement.

On définit l'architecture comme I'art de transformer de concevoir et construire des édifices et des

espaces extérieurs selon des critères esthétiques et des règles sociales techniques et

économiques environnementales déterminée.

« L'arch"itecture cornrle llrLe tracluction spatiale d"tt'rle iclée

et d'Ltrle plttlosoph"ie. ELLe s'erprirne ù trauers Les trois
cornposantes essentielles .'

La forrne, La fonction, La structttre.
ELLe est tiée pc,,s seulentent à sorl conterte géographique rnais

eLLe est nrzssi erL rapport aur idées, aLL conterte sociologique
et culturel du rnornerLt ... >>.1

L'architecture nous donne plusieurs définitions ; et pour nous !'architecture s'articule sur trois
concepts majeurs qui sont : I'usage, l'obiet et la signification.
Généralement les æuvres architecturales ne sont pas appuyées par une réflexion sur la structure
et la réalisation de cette æuvre, le rôle de I'ingénieure a pris le dessus sur le rôle de l'architecte,

ainsi que le rôle du système constructif est réduit à la notion de stabilité au lieu de la création et
d'imagination portant sur une identité structurelle spécifique à l'æuwe en assurant une

cohérence et une intégration avec les différents tissus de la ville.

L'urbanisme est sans doute I'un des concepts les plus anciens de l'histoire de !'humanité, Depuis

son tout début I'homme a éprouvé un certain besoin de s'établir en communauté (petit village, ou
petite ville) en utilisant des tracées routiers comme axe de croissance à ces petites

agglomérations.

Cependant comprendre la signification complexe du terme << urbanisme » nous permet de saisir
la difficulté de l'approche de la question de I'urbanisme d'aujourd'hui en outre :

« La ville est la plus complète et là plus réussie des entreprises de l'Homme a fin de
refaire le monde à I'image de ses désirs. Mais, si la ville est le monde gue l'Homme a créé,
elle est ausei le monde dans lequel il est condamné à vivre. Ainsi, indirectement, et sans
pleinement connaître le sens de son action en faisant la ville, I'Homme se change lui-
même »'
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Aujourd'hui la production formelle des villes littorales répond à des références et a des

facieurs variés, ces derniers sont toujours liés à l'homme et à l'environnement autour
de lui, il en résulte une configuration architecturale et un étalement urbain qui se plient

à ces facteurs extérieurs.

I 1- Jean Nouvel. Les éléments de l'architecture -octobre '1999.p.11

2 -Robert Pârk, On SocialControl and Collective Behavior, 1967

Fig. n:1
La ville de Manarola en « ltalie »

L'étalement urbain est une expression désignant Ie phénomène de développement
des surfaces urbanisée sur la périphérie des vitles de façon plus rapide que la
croissance démographique. On parle aussi de périurbanisation qui désigne un
processus de développement périphérique des agglomérations par un desserrement
des populations et des activités, et une densification de l'espace rural autour des
agglomérations par un appui sur les noyaux habités préexistants (villages' bourgs)
ainsi que sur les grands axes de communication. La pérlurbanisation peut être
considérée comme un processus qui accompagne l'étalement urbain. 3

Et pour mieux mettre en évidence les conséquences de ces étalements non contrôlée
jean nouvel a répondu par:

« Sur un territoire comme ta France, marqué par un patrimoine architectural
ancestral et des sites admirables, cette attitude est sacrilège. Le président de la
République est le premier des dirigeants politiques. ll peut difficilement se déclarer
insensible ou impuissant, dans ce grand domaine qu'est !'organisation de nos cités.
L'urbanisation et ta gérance de l'étalement urbain, ce phénomène incontournable,
doit être dosée et gérée. C'est le rôle du politique de le constater, de l'analyser et de
le prévoir, et c'est évidemment sa responsabilité d'imaginer dans quelles conditions
il va instalter et faire vivre pour longtemps tant de nouveaux arrivants, de nouvelles
familles et souvent de nouveaux Français »{

Et cela fait partie des problèmes à part entières de nos villes côtières qui ont un étalement
beaucoup plus vers I'intérieurs c'est-à-dire vers le sud alors que l'Algérie dispose d'une des
plus grandes bandes côtières avec plus de 1200 kilomèbes mais l'étalement devrait se
faire parallèlement à la mer et non perpendiculairement.

9
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Fig. n:2
La ville de Rio de Janeiro « Brasil »



. Conception architecturale et urbaine à différentes échelles dans un contexte mondial, en mettant

l'accent sur les aspects stratégiques de la conception.
. La recherche arctritecturale et urbaine avec des moyens architecturaux (plans, coupes, élévations,

schémas, perspectives), en se concentrant particulièrement sur l'urbanisation algérienne.
. La recherihe sur l'impact de la mondialisation sur les villes et les régions, ainsi que sur l'analyse

comparative des typologies de I'architecture et de l'urbanisation dans le monde entier.

Le master initiation à la recherche en architecture permet à l'étudiant en architecture de se

remettre en question, et de réfléchir autour de problématiques urbaines et architecturales. Elle lui

ajoute une part de logique conceptuelle adaptée au sujet et au lieu, et elle lui permet surtout de rester
pioche de l;homme dans ses aspirations et besoins réels. Cette approche ne tend pas à l'éloigner de

son côté artistique mais à lui fournir les outils nécessaires pour que son action soit pertinente'

Le Master en architecture met l'accent sur :

2-Présentation du master AZUL :
L'objectif du Master est de former des professionnels capables d'élaborer et de mener des

Stratégies d'aménagement et de développement des territoires, et en particulier les territoires
Maritimes et littoraux.

Cet objectif nécessite de privilégier des approches globales et transversales, qui prennent en

Compte les âspects économiques, sociaux, environnementaux, politiques et culturels des territoires :

Formation intègre donc une approche complexe des tenitoires en s'appuyant sur des enseignements
Théoriques êt pratiques transdisciplinaires.

3-Structure du mémoire :
En premier lieu I'introduction générale qui comporte le cadre général du mémoire.

En second lieu un état de connaissance concernant les deux thématiques du mémoire.

l-Présentation du master en architecture :
Le Master en architecture éduque les futurs architectes ayant des compétences spécifiques
Supplémentaires dans la recherche et les connaissances dans le domaine du design urbain

Particulier à l'urbanisme et la mondialisation.

Thénulïque géaérale: Archilecture el aménageme l urboin en milieu littoral
Dans cettè partie, nous présentons le cas de la ville littorale en général sur les deux plans

Architecturaux et urbanistique et spécialement la ville littorale algérienne avec une meilleure
Adaptation aux particularités du milieu littoral, dans notre manière de produire et d'organiser
L'espace bâti, dans une démarche de développement durable pour une meilleure protection

Et une mise en valeur des potentialités de nos espaces littoraux.

Thématique sp&ifrqld,e : l'intégralion des porls dans l'aménagenænl burtsfique.

Dans cette partie nous aborderons l'intégration des ports dans l'aménagement
Touristique dans le cas général dans le monde et dans la méditenanée et spécialement le
Cas de la ville algérienne par-ce-que la ville littorale a toujours présenté un laboratoire en
Terme de production architecturale et urbanistique.

la

10



Le littoral est l'espace de contact, l'interface entre la terre et la mer. ll est constitué d'un

Rivage, d'un avant-pays marine exploité, d'un anière-pays continental dont les paysages, les

Aménagements et les activités sont fortement marquées par la présence de la mer.

On parle alors de littoralisation. Les littoraux sont aménagés sur la côte.
De nombreux littoraux sont aménagés pour un développement du commerce et des

Activités touristiques. Ces activités sont de grosses sources de revenus pour le pays.
pour que le littoral conserye sa productivité et ses fonctions naturelles, il faut améliorer la

Planification et la gestion de son développement. L'aménagement des zones littorales doit se
Fonder sur une bale scientifique tenant compte de ses caractéristiques géomorphologiques et

Climatiques et conciliant les exigences des divers secteurs économiques.

il-Bref aperçu sur l'état des connaissances .'

(Thématique générale)

Fig.n:3
« Bretagne »

Fig. n : 3= Auteurs de vues - Frédéric Henry
Fig. n : 4=http://wwrv.nice.frlfrflittorelet-plages

fig.n:4
ville de Nice « France »
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CHAPITRE II: ETAT DES COI\INAISSAI\CES

Section A : Thématique Générale :

Architecture el aménagement urbain en milieu littoral

I-Introduction :

Dans ta partie d'état des connaissances on va présenter la ville littorale sur les plans

Urbanistiques et architecturales mais en premier temps un bref aperçu sur le littoral.

II. Généralités sur les littoraux :
D'après te dictionnaire le littoral c'est une zone sinueuse ou s'établit le contact sur la

mer ou un lac et !a terre, Le terme a un sens plus large que rivage et cÔte, qui désignent
Respectivement les domaines du littoral soumis directement ou indirectement à I'action de
La mer.

Le littoral se défini comme étant l'étendue naturelle de terre en contact direct et
Physique avec la mer ou un lac, plus large dans son aire et dimensions d'une cÔte où

D'un rivage.
<< Les littoraux constituent des etwironnements fragiles ou se manifeste_nt de multiples

Facteurs d'évolution atü actions, interactions et rétrooctions complexes >>5

La diversité du relief se retrouve sur le littoral, celui-ci offre des paysages très variés.

La ctassification basée sur la taille des matériaux la composant est souvent utilisée

Pour sa simplicité et distingue principalement 3 ÿpes de paysages naturels :

1-le littoralrocheux.

2- le littoral sableux.

3- le littoral a falaise.

De nombreuses classifications de ce ÿpe ont été proposées. En voici une qui

Regroupe deux catégories de côtes : les côtes primaires et les côtes secondaires. Dans la

Première catégories les phénomènes non maritimes sont majoritaires pour la formation du

Littoral. Dans la seconde catégorie la morphologie observée est due majoritairement aux

Phénomènes décrit en première partie.

Fig. n:5
Le littoral a falaise << ltalie »

Fig. n :6
le littoralsableux << Sousse »» le littoral rocheux << France »>

$PASKOFF, Rdand. Lcs llttoraux - lmryrl des oménogcmcnts sw leur évolutlon. Masson, 1 993,
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1- Présentation de la ville littorale :
Zone de contact entre la terre et la mer, riche en écosystèmes spécifiques dont beaucoup

Sont-en-danger, le littorâl fait souvent l'obiet d'une gestion particulièrement contraignante qui

permet de le protélei et d'arbitrer les conflits d'usages. C'est sur ces zones que se trouve la plus grande' 
« Densité écônomique », plus importante que la moyenne nationale.

2-. Particularités de la ville littoral :
La classification est basée sur la morphologie et les matériaux composant le littorâ|, on y trouve

A- les cotes a gravlêr et galets :

Plus fréquenteJaux moyennes et hautes aftitudes, ces côtes sont élevées par rapport à la.mer qui

Les a façànnées pour former des falaises escarpées (abruptes), cette érosion par les eaux justifie

Les chutes : des débris grossiers à la base de ces côtes. voir fig. n:8

B- Les côles âoueuses :

Typiquement tropicales ou asiatiques, ces côtes dites boueuses sont la résultante de I'érosion des

Coniinènts, colorânt ainsi ces eaux en manon boue comme leur nom I'indique. On y observe des
petites pentes douces avec peu de déferlement au bas fond des eaux limitant ainsi le façonnage de

Ces côtes. On peut trouver des portions de plage de largeur différentes. voir fig n :9

C- Les côtes sabreuses .'

Morphologie variable, elles sont assez récÆntes et représentent entre 10 à 15% du littoral. Ce sont

Des ionejoù le sable est formé par le flux et reflux des vagues et est déposé par celles-ci formant

Ainsi les côtes sablonneuses appelées : plages. voir fig. n:10

D- Les côtes ,ocheuses et à fararses i
Elles sont généralement hautes et escarpées sans plage. Les matériaux peuvent être durs où

Tendres et-cl'origines diverses : granite, basalte, argile, calcaire. Souvent à la base de la falaise se

Trouve un banc rocheux plat et érodé qui peut être nu (dépourvu de végétation). Voir fig. n :11

:8
,

Fis
Pebble Bea.h/coast« Estonie »

fg. n :9
Coulée boueuse au «Chili »

(Fig. n:8, fig. :9, rig. n :10, fig. n:11) = Google photos

Ill-Principales actiÿiaés des villes littorales :
1- Activité touristique :

La politique actuelle du tourisme repose sur les principes et les règles du développement
Durable, en vue de parvenir à une exploitation rationnelle des ressources touristiques'

,ig. n:10
Oulan-Bator « Moscow »

fig. n:1'l
câp sizun « France »

i I
\

,]
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B- Le tourtsme balnéaire :
constitue la forme de tourisme la plus répandue dans le monde et est principalement

Associé aux stations balnéaires. Tourisme qui n'est pas saisonnière qui vise à assurer un taux
D'occupation constant. Voir fig. n:13

C-Touisme culturel :
Rechercher des connaissances à travers la découverte d'un patrimoine, uniques des époques

Du patrimoine culturel, artisanal, et immatériel. Voir fig. n :14

2- Activité portuaire :
Le port est une machine, artificiel de la mer dans les terres, offrant aux bateaux un abri. ll est

Aussi une aire de mise en contac{ entre les différents domaines de circulations entre la tene et là
Mer. Les principaux ÿpes de port sont :

Le Portde pêche, le port devoyage, le Port industriel, etle port de plaisance. Voirfig.n:15 16 1718

frg n :'12
hotel mouradi Gammarth

Carthage « Tunisie »

fign:13
la grande plage

« France »

fiq. n:17
port induslriel

Havre « France »

fig n:14
la mosquée El Kairouan

« Tunisie »

fg. n:18
port de plaisance

Bénodet « France »

II

fig. n :15
Porl de pêche Keroman

Lorient « Frânce »

fig. n:16
port de voyage La Claus
Barcelone « Espagne »

3- Les actfvftés économiques :

Les villes ont toujours été la base du développement de celle-ci, surtout dans les villes littorales où
ces activités ont un impact dans tout développement de la ville dans différents domaines.

14

A- Tourtsme de Santé |

Relatif aux soins médicaux Les stations thermales dispensent ces soins en offrant aux touristes

Toute une catégorie. Voir fig. n :12
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IV- Présentation de la ville littorale sur le plan urbanistique et architectural :
Les villes littorales font partie des lieux otr les pressions anthropiques sont les plus

Concentrées et où les cànflits actuels et potentiels d'utilisation du sol sont les plus critiques. Zone

De contact entre la tene et la mer, riche en écosystèmes spécifiques dont beaucoup sont-en-

Danger, le littoral fait souvent I'objet d'une gestion particulièrement contraignante qui permet de le

Protéger et d'arbitrer les conflits d'usages.

vant
Pays

L'arriè pays

Le
Rivage

.l-Présentation sur le plan urbanistique :

,-Formes de développement des villes littorales :

Les villes littorales se développent selon trois formes par rapport aux caractéristiques de ce

Milieu :

*parallèlement à la mer :

Le développement de ces villes se fait parallèlement à la bande
Littorale en adoptant un tracé linéaire doté de percées perpendiculaires à la mer afin de garder un

Contact visuel avec celle-ci inlïuera sur I'architecture par le type et I'orientation des ouvertures,

Des balcons des terrasses et des belvédères.

NoûllLdkl?rtûlt rt-Ertrll?'dh!l'id [§'idl

fig. n:19 fig. n:20
Ville de Niée « France » la villê d'Arcachon en « France »

'Les facteurc à l'oigine:
Cette organisation a des raisons climatiques tel que :

Profiter de la ventilation naturelle ; ainsi l'esprit de l'homme d'être en face à la mer.
La croissance de la ville sur ces sites s'éloigne souvent de la côte pour des risques
Naturels tels que l'érosion, le tsunami. Cet impact a donné un intérêt particulier et par

Conséquence, pouvoir créer des espaces extérieurs comme placettes, promenades
Balnéaires, des commerces, des espaces de consommation et lieux de rencontre et
D'échange culturel.
B-perpendiculairement à la mer'.
Certaines villes qui se développent perpendiculairement à la mer se situent sur des

Sites accidentés, montagneux ou il est difficile de construire à cause de la morphologie
Du tenain.

ÂErt i
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*Les facteurs à l'origine:
ll peut être dû à plusieurs facteurs :

AË La présence d'autres éléments structurants de la ville comme des fleuves ou des

Axes routiers majeurs.

Bt-La saturation de la bande côtière.

Cl-Le respect de la réglementation qui tend à protéger les bandes côtières.

fig. n:2 fig.n:22
La ville d'AzeffounLa région des cinq terres « ltalie »

c- le développement satellitaire a la mer:
La contrainte naturelle peut modifier le développement d'une ville l'obligeant ainsi

À changer de direction, ainsi que ta présence de certaines zones (zones militaires, les

Sites protégés), ce qui engendre l'apparition de plusieurs pÔles de développement.
* Facteurs naturels :

Les cours d'eau, terres agricoles, les rochers...
*Obstacles artificiels :

Les zones militaires, les zones protégées...
Les inondations notamment les glissements de tenain

Fig. n: 23 Fig. n:24
Ville de Koper « Slovénie » Ville de Koper « Slovénie »

En résumé, à travers ce qui précède, quel que soit la forme de développement

Que prend la ville littorale, les facteurs à I'origine sont liés à ses caractéristiques

Naturetles à savoir la présence de Ia mer, la morphologie du terrain et les risques

Naturels, mais également économiques liés aux activités portuaires et touristiques.

Les caracléristiques sociales et réglementaires ont également un rôle déterminant

Dans le développement de ces villes. Tout ceci dictera au fil du temps le processus

De formation et de transformation de ces villes.

#
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2- Aménagements urbains spéciflques :

Les villes littorales se caraclérisent par des structures urbaines liées aux

Particularités de ces villes.

A-Aménagemenf d'espaces accessoires, ferrasses et ba'cons 
"

Plateforme aménagée à un étage ou sur le toit d'un balcon permet le

regroupement, l'échangé, comme elle offre une vue sur I'extérieur et sur la mer'

Aménagement de pergolas et de rideaux pour ceux qui

Veulent se protéger du soleil

Fig. n:25 Fig.n:26
Tenasses dans la Grèce les balcons à Alger

B-Aménagement des percés :
Les villes littorales ont une structure urbaine propre, par I'organisation des voiries
et la présence des percées.
Cette structure permet : d'avoir une échappée visuelle de I'intérieur de la ville vers
la mer, une régularisation et une canalisation de l'écoulement régulier de I'air dans
la ville.

Fig. n :27
L'evenue de la caneblère, ltarsellle

GAménagement des promenades :
« La notion de promenade architecturale est inhércnte à la visite de tout

Bâtiment. Le concept est énoncé pou la prcmière fois par « Le Coùusier
Dans /es années 1920 et exalté par les modemes, pafticulièrement attachés
Au mouvement à la liberté du COTPS. »

fig.n:29
Gatineau, Ouébec « c€nada »

cdd PîOMENAOE ÀRCHGûURÀLE AU tt^CNÀL ,pos.3
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Fig. n:28

La ville de châtêlalllon-Plage en France
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D-aménagement des boulevards :
Les boulevards sont des voies généralement larges qui font des plus attractifs

Au monde qui accompagnent le visiteur iusqu'à la mer à travers des activités
Culturelles et commerciales, ou alors simplement par des haltes, le tout assuré
Par des moyens de transport et de mobilité.

lTg. n :30
Boulevad de la rambla « Barcelone »

tig. n : 31
Boulevard de la rambla « Barcelone »

E-aménagemerrt des terasses .'

Les villes littorales se caractérisent par la présence de tenasses publiques
De types différents, elles peuvent être couvertes ou non couvertes permettant le
Regroupement, les rencontres et l'échange culturel. Elles offrent aux habitants
Une vue étendue sur la mer.

fig. n:32 fig. n:33
Terrasse publlque en France tenasse publique « la Grèce >r

F-Aménagement des espaces publics :

Pour avoir une belle vue, les espaces publics sont en général orientés vers la

Mer (facteur social). Bien aménagés, ils permettent de se détendre, se promener

Et profiter de I'ensoleillement (facteur touristique, climatique).

La rive de rxlioSoi à Manhattan ta vitte a'na*iüJ <?uDanemark ,
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3-Présentation sur le plan architectural :

r- lmplantation, forme et orientation du proiet :

Dans ce cas pour construire un projet architectural et lui donner une belle image et une

construction attractif les grands architectes utilisent les références qui tirent du contexte

dans lequel ils se trouvent, les éléments artificiels ou naturels. Donc le choix des

orientations et la forme de projet par rapport aux éléments suivants : la pluie, I'humidité' le

vent, le soleil. Donc il faut également compte à ces facteurs.

A- la îorme'.

On trouve beaucoup de formes géométriques (forme dégradé, courbée, sphérique-..)
Ainsi que des formes se basent sur les métaphores. Le volume n'est pas simplement
Défini par sa configuration géométrique mais aussi par des priorités visuelles et sa

Métaphore telles que : la couleur, les proportions, la texture, et surtout le rapport à
L'environnement

Hôtel Jumeirah Beach Dubai

fig. n :37

BJes laçades :

La façade est le lieu privilegié d'expression du langage architectural. Selon Richard

Neutra : « l'archîtecture n'est jamais unjeu innocent de forme et de couleur, elle
Transforme nolre vie externe aussi bien que notre équilibre interne ».

Les façades :

« Ce qui frappe à l'æil ...c'est la nature de la peau vitée, elle est petçue comme une

Opacité, mais une opacité dotée d'ouveftures qui sont plus impoftantes que les pleins

Qui la complètent. » Richard Meier.

- Les principaux éléments de composition des façades s'appuient sur :

La lumière : Exprimer le désir de lumière naturelle
Le ptein et le vide: un système de transparence et d'opacité, la forme architecturale

Est une composition de matériaux avec une homogénéité struc{urelle et formelle, mais
Surtout une ceuvre créatrice de lumière une image de transparence et d'ouverture.

- Les façades appodent une réponse adaptée à toutes tendances architecturales elles
Offrent résistance, esthétique, liberté et transparence vers I'extédeur par I'introduction
Des éléments verticaux pour casse l'horizontalité. Voir fig.n :38 39
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fig. n:38 fig. n:39*"'Éîii.?*l?:'i tîffi:'sl:ir,
C-Les espaces de transition :
Une importance particulière est donnée à I'espace extérieur par l'utilisation

D'espaces ouverts pour profïter du soleil et de la vue sur la mer (balcon, terrasse
Belvédère auvent galerie kiosque loggia pergola...).
Les balcons c'est une Plateforme aménagée à un étage ou sur le toit d'un balcon
Permet le regroupement, l'échange, comme elle offre une vue sur I'extérieur et sur
La mer. Aménagement de pergolas et de rideaux pour ceux qui veulent se protéger
Du soleil. Voir fig. : 40 ,41

fig. n:40
Balcons sur la mer

Alger « algérie »

fig. n:41
résidence des balcons

val thorens <r France »

Petit toit en surplomb au-dessus d'une baie

ou d'une porte en saillie sw un mur.

iüirrm_"n'
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Plateforme en saillie sur la façade d'un

bâtiment.

Petit édiculç au sommet d'une construction

qui permet d'observer et de contempler le

paysage.

D- Les matériaux:
Le choix des matériaux n'est pas vain, ils doivent pouvoir être résistants aux

Facteurs climatiques (vents, ensoleillement, salinité de I'air) mais également permettre
L'interaction avec le milieu. L'utilisation De la brique, le béton, le béton eellulaire, les
Panneaux isolés, le bois naturel, le verre éviter I'utilisation de I'acier (les problèmes de
Corrosion).
Le choix de ces matériaux est fait en prenant en considération les facteurs

Climatiques (le soleil, les vents l'humidité et pluie, et les risques naturels comme la
Corrosion causée par les airs salins. Voir fig. 42 e|43.

?rr -llEI

Fig. n:42
Restaurant alpestre Schmiedhof alm

« Autiche »

fig. n:43
château de jabrin
Bahla « Oman »

On prend deux exemples :

*Le béton :
- Résistant et durable même dans des conditions extrêmes.

- Offre une grande liberté de formes et d'aspects.

- Sa mise en æuvre fait l'objet des normes qui garantissent son efficacité. Voir fig. n : 44
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*Le Bois
- Bonne isolation thermique et phonique.

- Bonne durabilité avec protection'

- Bonne tenue de peinture' Voir fig' : 45

Fig.n:44 fig.n:4S

E-L'implantation :
Afin de profiter de l'ensoleillement et de l'exposition favorable dont jouit la région
Littorale, la bonne orientation des façades, ainsi que la disposition des espaces de vie
Et les surfaces vitrées sont les plus importantes lors de la conception, la meilleure
Disposition étant NORD-SUD.

Pour garantir un espace urbain homogène, le sens des faîtages, des alignements
Et le vocabulaire architectura! doive être cohérents avec les constructions existantes.

F-les couleurs :
La palette traditionnelle de couleurs qu'offre une ville, un des éléments importants de

La culture nationale et locale, un aspect important d'une formation moderne à !'espace
urbain.lLa couleur en architecture est une qualité de I'environnement architectura!,
Ce choix est guidé par des principes et présente une importance particulière en
Architecture. ll exige une sensibilité appropriée et un savoir spécialisé.nL'histoire de la
Fabrication et de l'application des couleurs nous enseigne que leur choix doit très peu
Au hasard ou aux préférences personnelles. << 1 r». Voir fig. :46 et47

fig. n :46
Station balnéaire

<< Grèce >>

fi1. n:47
jardins des fleurs

<< Maroc >>

« 1 » : I'effet de la couleur sur le bâtiment et l'environnement. Publié le 2 juin 2015.
Fi g. n :46 = http: //www. cstb. frlfrladualiteVdetailloptim iser-beton-fi br+03031 S/
Fig. n :47=https://inoxkit.frlblog/67/main-courante-en-bois-üilisation-et-entreüe.html
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2- Cas de l'Algérie :

rBref aperçu surre littonl algérien:
«L,Atgérie eit constituée d'une mittitude de retiefs. Le nord est sillonné d'ouest en esf

p", ui, doubte Oamèrc montagneuse (Aflas tettien et saharien) avec des chaînes telles

irue te Dahra, l'Ouarsenis, b Hôdna,les chaines de Kabytie (te Diurdiura,.les Babors et

iis Bibansl ef /es Aurès. Le so/ est couveft de nombreuses foréfs au centre' vasfes

ptainesâ ,,esf et e §ànara qui repÉsente à tui seul 84 % du tenitoirc. La superticie du

pays est la ptus grrià" d'Airique, avec 2 381 741 km2 soit quatre fois la France ou 60 fois

la Suisse. n8

Le littoral algérien c'est 1 200 kilomètres de plages de sable fin bordait d'une mer

Turquoise. Régroupant toutes les grandes villes sur son tenitoire, et regorgeant de sites

Naturels magnifiques, la région est aujourd'hui !'une des plus touristiques du pays.

D'Alger la blanche à Oran la Radieuse, en passant par Annaba et les criques sauvages
De Kabylie, le littoralfait assurément !e bonheur des randonneurs, baigneurs, et amateurs
De pèche et sports nautiques.

L'activité touristique de cette partie de l'Algérie n'empêche pas Ia préservation de !a
Faune et de la llore marines. Véritable lieu de détente, le littoral algérien est également un
Lieu riche en histoire, le bord de mer étant jalonné de plusieurs sites archéologiques de
L'époque antique ou ottomane.

JùJ \
Fign:48

Plage à Skikda
« Algérie »

fign:49
ziamma-mansouria Jijel

« Algérie »

8=

Fig. n :48 et 49 = Les plages bondées de monde. O D. R.
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2-Clossitîcation des vîlles littorol algérîennes :

Les villes littorales algérienne peuvent être classé d'ailleurs en trois types suivant :

Leur taille : les grandes villes littorales (Alger, Annaba, Oran), les villes moyennes

(Skikda, Mostaganem) et les petites villes littorales (Dellys, Ténès).(Voir figure: 50.51.52 )

I

Fig. n:fl
Alger « Algérie »

fig. n:51
Skikda « Algérie »

fig. n:52
Ténès « Algérie »

Aujourd'hui plus de 7Oo/o de la population soi plus de 20 million d'habitant,

Représentent plus des deux tiers de la population totale, son concentré en nord, en

Forte proportion dans de grandes villes, sur à peine 4% de territoire national, c'est le

Cas des grandes et moyennes villes cÔtières (Alger, Oran, Annaba, Skikda,

Mostaganem, Bejaia, Jije!).

La ville littorale algérienne ne respecte plus son contexte particulier, pire, elle court

Le risque d'effacement de son identité à cause de sa'standardisation'.

Donc dans te contexte général, comment imaginer de nouveaux liens entre ville et

Mer ?

Aujourd'hui. Les échelles de temps et de lieu se sont profondément modifiées

Dans les villes portuaires au point qu'il est nécessaire de les repenser sous un angle

Nouveau. Ceci dit, !'idée de faire vivre ensemble la ville et !e port alors que les deux

Entités ont été séparées fonctionnellement depuis des décennies semble difficile à

Mettre en pratique.

Fig. n :50 51 52 = Google images.

24

àkq
L-



La ville littorale algérienne d'un point de vue urbanistique et architectural démontre

Que généralement celle-ci passe par deux périodes importantes :

A-La pértode cotoniale :
Au début les français sont installés dans le nord algérien durant la période (1830.18/.5)

Donc ils ont occupé toutes les villes littorales algériennes.

r!l

,..

)z

i.AR

0
q

\

-/**
I

fig. n :53

Oran « Algérie »
fig. n :g

Oran « Algérie »

s = Propriété et société en Algérie contemporaine. Quelles approches,
Fig n:53 54: https flvÿw.google.conÿun?sa=i&rct=j&q=8esrc.s&source=images
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La catte du nord algérlen

La politique se concentrera sur la création de logements dont la configuration, les

Matériaux et les couleurs ne répondent pas aux spécifiés de ce milieu. Preuve en

Est que même les instruments d'urbanisme sont les même pour toutes les villes

Algériennes.

On prend la ville d'Alger comme un exemple dans cette période la ville ottomane
Est divisée en deux sections nommées respectivement « haute et basse casbah »,

Et compte au total 2803 parcelles, nombre proche de celui donné en 1832 pat le
Nouvel intendant civil, Pierre Genty de Bussy : « les maisons d'Alger sont évaluées
À sooo a peu près »e'

A Oran durant les années ,850, la ville va suivre un plan d'aménagement
Conçu sur la base d'une extension en profondeur « développement perpendiculaire

à la mer ) dans le but de ne pas consommer la totalité d'une ligne de côte limitée. Le

Cadre bâti se limitera à un ensemble d'habitations coloniales construites avec des
Matériaux légers tels que le bois.
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B.La période 1 850-1962 :
On I'appetten la vraie période coloniale dans cette période généralement les villes

Littorales ont connu un vrai développement dans le cas d'Oran « Cette ville est à elle
Seule un symbole du touisme algéien. Ces rues, ces bâtisses racontent une histoirc et
Dégage un chame qui ne s'explique pas. Omn a su ptésever au fil des ans son
Authenticitéao,les français ont suivi I'ancien plan d'aménagement avec le
Développement perpendiculaire à la mer pour profiter du tourisme et spécialement du
Port par exemple le port d'Azew devient le deuxième port industriel dans l'Algérie après
Le port d'Alger, et sur tout pour garder le charme des percés visuels vers la mer.

Fig. n : 55 at 56 =Plan de la ville de Jijel d'après la Marine Française - 1887 (Jijel info).
10 = Yamina Messaouden, conseillère voyage à Jumie Travel, plateforme de voyage en ligne
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Et dans le cas de moyennes villes comme Jiiel durant les années (1845lusqu'au
-iàioir" piériere uibanisation dans cette région (la cité citadelle) était construite sur

Ùn"irelqu'it" aux falaises rocheuses, cette place antique, choisie dans un but

Oêt"I"it, Ëàrrrit servir de comptoir sur aux tiansactions commerciales des premiers

Marins de la méditerranée.
Le premier plan directeur de la ville Jijel quiva foumir un nouveau tracé urbain

triangutaire avèc des rues droites et des ilots disposés en échiquier' Etabli en . . .

iààfËàirn georètre français nommé Scheslat ce plan de base est semblable à celui

Des villes eiropéennes. Voir fig' n :55'56
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Fig. n : 55
Jijel « Algéie »

Fig. n :56
Jijel « Ngérie »



Quelques bateaux à voiles dans le port. La tranche de
Travaux de 1906 à 1920 semble en cours. Au premier
plan, la premièrê ghape!!9ie§êD!e..1Ùuz.

I

Oran « Algérie »

On retoume au cas de Jijel dâns cette période le port détruit est reconstruit, le
Littoral est remblayé et quelques établissements et équipements sont implantés dans

Cette zone. Les colons continuent I'occupation du site, la partie Est devient une zone

D'extension pour eux. lls y implantent des lotissements résidentiels avec de belles

Villas donnant sur la plage. En parallèle et en dehors du triangle plus près de la
Partie arabe des tissus urbains non planifiés commencent à se greffer

iU tÿl
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fig.n:57
Jijel « Algérie »

fig. n :58

jijel « Algérie »

« ll n'y a pouiant pas étalement et de ta liftoralisation, mais plutàt mise en place d'une
Structure en peigne :

Le développement de quelques points d'ancrage permette d'accéder à I'intéieur des
Pays et d'en exploiter ,es ,essou/ces. Les /oures e, /e s chemins de fer nyonnent à paftir. 

.

Dei ports vers l;intéieur. lls ne suivent pas la côte, mais lui sont plutÔt pe,pendiculaire »11

Fig. n :57 Carte postale ancienne (vers 19'10)- Source: https://ft.wikipedia.or9/wiki/Histoire-d%27oran

Fig.n:58=https:/,vww.google.comlurl?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd

" = Mémoire de magistère Mr AIT SAADI P 64
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C.La période postcoloniale :
bu d'une'autre façon la période post indépendance dans cette période L'organisation

interne des agglomérations est différente d'une ville à une autre, en fonclion du climat, de la

situation géo§raphique et hydrographique, Nombreuses études ont montré que les régions

littorales ànt été de iout temps lés plus convoitées tant pour le développement d'activité
purement touristique que pour d'autres activités économiques. Elles étaient qualifiées de

iaboratoires d'innovation en matière d'architecture et d'urbanisme. La ville va connaître une

phrase de prolifération de l'habitat, suivi d'un phénomène d'occupation spontané de nature

iesidentiettè, sans permis de construction. Tout ceci a eu pour impact du cadre bâti de la

façade maritime, une pollution visuelle et environnementale du milieu et une uniformisation du

cadre bâti.

Fig. n :60
Alger après l'lndependence

« Algérie »

Conclusion :
Depuis la fin des années 90, le littoral Algérien connait des transformations profondes

Et brutales. Si toutes ne sont pas apparentes, un phénomène au moins est direc{ement
Perçu par les populations qui y résident : celui de sa dégradation. Que faire face à cette

Transformation brutale de nos paysages et de notre patrimoine ?
C'est toute l'identité de cet espace unique qui est en train de disparaître au prolit d'une

Occupation déstructurée et inéversible
Comme une petite conclusion la politique coloniale pratiquée en matière

D'aménagement du territoire comme priorité le développement des infrastructures
Portuaires, d'où se fait I'acheminement des matières premières et autres produits
Agricoles vers la métropole française.
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Fig. n : 59
Oran après l'lndependenc€

« Algérie »

Fig. n ;59 60 :
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L'Algérie a connu deux politiques d'aménagements des villes littorales qu'ont été

Appliquées sur le plan urbanistique et architectural'
1/- le choix est vite fait pour une construction rapide du pays avec le souci légitime de

Combler le déficit en logément dans son option technologique et industrielle selon les

Catégories du Mouvemént Moderne, donc l'état a préféré s'intéresser aux grandes villes

eui s-ont Alger, Oran et Annaba et quelques moyennes villes comme Skikda, BejaÏa et

Mostaganem et au détriment des petites villes quisont restées relativement délaissées

Ou en stagnations.
Ceci à engendré un déséquilibre sur le plan urbanistique, les grandes villes ont

Connu une forte urbanisation (elles sont sur-urbanisées) par contre les petites villes qui

Sont sous-urbanisées et les nouvelles extensions ont
Été faites d'une manière peu réfléchie qui a engendré une rupture urbaine et
Fonctionnelle entre les différents tissus (différentes civilisations), aucune liaison avec le
Tissu existant sur le plan urbanistique.
2l- Sur le plan architectural, les instruments d'urbanisme (PDAU et POS) ont les mêmes
Contenus, ils ne prennent pas en considération les particularités des villes littorales,
Donc on intervient de la même manière que pour les villes intérieures (plans types).

n :61
Oran « Algéie » Fig. n:62

Oran « Algérie »

A cause des pressions sociales et d'une mal urbanisation, !a ville littorale
Algérienne a perdu son charme d'antan. Station balnéaire surpeuplée pendant la saison
Estivale et complètement désertée pendant les autres saisons, elle est reflet à petite
Échelle que connaissent les villes littorales Algériennes actuellement.

Fig. n :61 et 62 =
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s-La loi littorale algérienne :

La loi 02-02 du 5 février 2002, relative à la protection et à la valorisation du littoral :

,,La présente loi a pour objet de fixer les dispositions particulières relatives à la protection et à la

Valorisation du littoral algérien"'o

Cette loi est une politique d'aménagement établie par une collaboration entre l'état et les

Collectivités locales, elle a pour but :

,/ La protection et la mise en valeur des zones littorales.
/ La préservation des zones littorales (le patrimoine naturel et culturel).
./ L'encouragement de tout développement économique'
-/ L'établissement des pénalités pour chaque dépassement des articles de cette loi.

4-lnstrument d' urbo nîsme littorol :

*DEFINITIO,A'5 DES D'FFERENTS TERMÉS :

A- rE PrAN DTRECTEUR DrAMÉNAGEMENT URBATN (PDAU):
- Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme (PDAU) est un instrument de planification spatiale et de

gestion urbaine fixant les orientations fondamentales de l'aménagement du territoire de la ou les commune{s)

concernée(s). Cet instrument indispensable au développement de la collectivité locale, joue un rôle important

dans la rationalisation de l'utilisation des sols et leur prévision pour la satisfaction des besoins présents et

futures (développement durable).
a- Le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme (PDAU détermine| :

l-La destination générale des sols, définit l'extension Urbaine, la localisation des services et activités, la

nature et l'implantation des grands équipements et infrastructures.
2-Détermine les zones d'intervention sur les tissus urbains et les zones à protéger.

3-Le Plan Directeur d'Aménagement et d'urbanisme (P.D.A.U.) divise le territoire auquel il se rapporte en

plusieurs secteurs :

4-Les secteurs sont des fractions continues du territoire communal pour les quelles sont prévues

des usages généraux des sols et des échéances d'urbanisation fixées dans les cas des trois premières catégories.

S-Les secteurs à urbaniser incluent les terrains destinés à être urbanisés à court et moyen terme à un

horizon de dix (10) ans.

&Les secteurs d'urbanisation future incluent les terrains destinés à être urbanisés à long terme à un

horizon de dix (20) ans.

7-Chaque commune doit être couverte par un plan Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme dont le
projet est établi à l'initiative et sous la responsabilité de Président de L'A.P.C.

8-Le plan directeur d'
des sols (POS).

et d'urbanisme définit les termes de référence du Plan d'occupation

Figure n :63 PDAU

SOURCE : CADASRTE

' Loi 06-06 2oo6 (loi algérienne).
6 

Loi littorale o2-02-2OO2.
Fig. n :63 PDAU SOURCE : CADASRTE



b.CONTENU DU P.D.A.U.:
1. Rapportd'orientation.

2. Règlement qui fixé les règles applicables pour chaque Zone

3. DocumentsgraPhiques.

B-Le Plan El'aménagement du sol (POS) :

- Le plan d'occupation des sols (POS) est un document d'urbanisme prévu par le droit français, dont le

régime a été créé par la Loi d'orientation foncière de 1967. Sa disparition a été prévue par la Loi relative à la

solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, au profit des nouveaux Plan Locaux

d'Urbanisme (PLU).

Toutefois, les anciens POS subsistent et gardent toute leur validité juridique tant qu'ils n'ont pas été transformés.

Si les pOS étaient initialement élaborés et approuvés par les services de l'État, la loi du 7 janvier 1983 a transféré

cette responsabilité aux services et aux élus des communes, gui doivent bien sûr recueillir les avis des services de

l'État, des organismes publics et des collectivités intéressées, avant de les approuver.

. LE DOCUMENT GRAPHIQUE :

ll s'agit d'un document présenté sous la forme d'une carte divisant le territoire de la commune en

plusieurs zones :

- Les zones urbalnes, qui sont essentiellement des quartiers déjà construits ou voués à être densifiés.

- Des zones urbaines spécifiques peuvent être définies : par exemple, une zone urbaine centrale

(souvent dénommée zone UA) ou des zones réservées aux activités économiques'

- Les zones neturelles, définies réglementairement comme étant constituées des zones :

FU : zone d'urbanisation future

AU : zone urbanisée de fait, qu'il n'est pas prévu de renforcer

NC : zone agricole

NU : zone protégée.

C-Plan d'aménagement côtier: PAC :

C'est un plan qui a pour but de délimiter l'espace littoral en identifiant l'étant de ses bordures disant 800m

pour les zones de falaises et 3 km pour tout espace relativement plat (espaces forestier, plaines littorales,

terres à vocation agricole, et les sites historiques).
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S-La problématique du littoral algérien
Aujourâ'hui, de gravès problématiques fèsent sur les villes littorales algériennes. De

Lourds ênleux qui leJfont entrer dans une compétition effrénée vers la mondialisation et

Dont les conséquences sont graves : exptosion urbaine, exode rural, disparités

sociales.etc...
Tant de problématiques qui mettent l'avenir de ces villes en péril et toute I'Algérie.

Malheureusement, en Algérie depuis l'indépendance à ce jour, on assiste à une

Occupation anarchique de l'eJpace littorat. Une urbanisation démesurée et intense des

Villes littorales Algériennes générant une uniformisation et dégradation du cadre bâti et

Une destruction des milieux et écosystèmes naturelles.

Jüel dAlgérie » Jilel «jAlgÉrle »

Plus de 9 millions d'habitants vivent sur une portion d'espace ne représentant que

1,9a/o de la surface de I'Algérie. Ce littoral algérien est sujet à une lourde et menaçante
Urbanisation qui, au cours des années, a investi les meilleures terres agricoles, et a
Hypothéqué l'écosystème par la pollution ; la déforestation, la dégradation des
Ressources halieutiques, etc...

1/- le poids de la population et I'urbanisation:
Le littoral algérien représente un écosystème fragile et constamment menacé de

Dégradation en raison de la concentration de la population n les deux tiers 2/3 de la
Population algérienne vivent actuellement sur le liftoral qui ne représente que 4% du
Tenitoire national »1 2.

?J- la concentntion de I'activité industielle ef des infnstructures économique :
Plus de 51% des unités industrielles sont localisées sur la côte et plus

Particulièrement dans I'aire métropolitaine algéroise où 25% des unités industrielles du
Pays sont implantées.

'2= (Source: ONSRGPH,1998) ;

bÛ

t-' ÿ



3/- le touisme balnéaire :

ll est marqué par la concentration géographique littorale, en effet sur les 174 Zones

D,expansion ei sites touristiques (ZESfl 8Ô% sont implantées dans le 14 wilayas

Côtiéres sur les 140 ZEST liitorales,6l sont saturées ,26 partiellement saturées et 53

Sont à l'état vierge.

4/- t'utitisation agressive des ferres agricoles :
ll a été enregistié des pertes considéiables générées par le développement urbain

Et économique nôtons que ies meilleurs tenes (soit 1 632 000 ha) sont situées dans la

negion littorâle et drainént une population relativement importante attirée par les emplois

Agricoles.

$Rupture ville.mer due à l'absence d'infrastructure D'articulation.

Fig. n :64
Ain Türk « Oran »

Fig. n:65
Ain Türk « Oran >r

corvctusloN :
1Ê Comment réduire I'urbanisation incontrôlée sur littoral afin de sauvegarder et

Préserver le patrimoine naturel ?
2/- Est-ce que La défaillance des instruments d'aménagement et d'urbanisme se

Situe au niveau du contenu des documents, ou dans leur application stricte et
Rigoureuse ?

3/- Comment assurer I'application des lois du littoralet les instruments d'urbanisme
Afin de répondre aux problématiques, spécificités des villes littorales et aux besoins
De développer les aménagements et la protection de l'environnement ?

4Ê Comment équilibrer entre les deux aspects « Protection >» et «« Développement
Urbain >» ?

S/-Comment maitriser la répartition foncière en respectant les instruments
D'urbanisme en vigueur ?

fig. n : ô4 65 = les rues de monpelier.fr

33

'11-

t I

'ar'

J

htrt. ra.a-,4

l,& l,,.,
ir

-.i

g'!
E

r

lvI
f,z

T:
".:

I

Ii
tr

'r* t

Ù
lr I I

r

ffi

nr
ltrjj:: 

:
,.L

-,4 ,ti I
E,

ltr
1

ilrt,
A



Section B : Thématique spécilique : I'inlégralion des porls dans l'aménagemenl tourislique

l-Introduction :

Les villes et les ports ont rapidement et profondément évolué'
Sous l'effet de ces mutations, ils ont développé de nouveaux §pes de rapports,

Parfois divergents, qui se sont souvent matérialisés par une désorganisation des

Espaces à l'interface ville/port.
Cette tendance est notamment observable en Algérie, où les stratégies

Élaborées pour répondre aux mutations de la filière portuaire ont engendré un

Clivage ville/port qui a contribué à créer de véritables ruptures spatiales.

Afin de résorber ces ruptures, les espaces à I'interface ville/port sont à

Recomposer afin d'accueillir de nouvelles fonctions plus adaptées au contexte actuel

Au moment où de nombreuse villes portuaires s'interrogent sur la mise en place

De cette recomposition, il semble intéressant de rappeler les différentes réflexions

Et expériences déjà existantes, pouvant éclairer et enrichir de futures interventions.

Fig. n ; 66
Port d'Alger

f9. n :67
baie de Bejaia

Le port et la ville ont pendant longtemps formé un système basé sur I'imbrication et

La complémentarité de leurs différentes fonctions pour constituer des places

D'êchanges, de valorisation et de production toumées vers le commerce maritime
Cepèndant, sous l'efiet de mutations extérieures, les villes et les ports ont évolué

Rapidement et leurs relations ont changé de nature. Une grende partie des activités
Portuaires s'est délocalisée hors du territoire urbain et les anciennes installations
Portuaires au cæur des villes ont été progressivement délaissées car devenues
obsolètes. Les espaces à l'interface de la ville et du port constituent alors souvent une
Véritable rupture au sein des villes portuaires.

Fig.66 et 67 : Google images villes et ports.
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II- Présenlution d'inlégration des ports dsns les aménagements

lourisliques'.
La focalisation progressive de l'économie du littoral sur le tourisme entraîne la

construction d'infrastruc{ures spéciliques, notamment de ports de plaisance et centres

De thalassothérapie... etc.
Depuis quelqües années, la multiplication des prolets induit un déséquilibre entre

L'offre et la demande, une modification sensible du paysage, et de violents conflits

Spatiaux.
Le littorâl cherche toujours une voie de développement satisfaisante pour tous, une

Position d'équilibre entre rentabilité et protection.
En effet, la crise économique a conduit à une baisse d'activité des secteurs

Traditionnels (agriculture, marine, pêche), guère relayés par l'apparition d'activités

Nouvelles ; par éonséquent, le développement local s'apparente de plus en plus à une

croissance du tourisme, laquelle s'accompagne de fortes tensions. Aussi les conflits

spatiaux liés à l,essor du tourisme concernent essentiellement les infrastructures
Portuaires.

tig. n :69

le port de Hambourg « Allemagne ))

Le clivage ville/port a de multiples conséquences (au niveau spatial, culturel,

Sôcial ou économique) qui remettent en cause toute Une partie de l'organisation et
De la nature des villes portuaires.

Progressivement, les acteurs vont devoir réagir pour transformer les structures
Obsolètès et introduire de nouveaux schémas d'aménagement et d'organisation
conespondant aux exigences actuelles. cet exercice de recomposition constitue
Généralement une opportunité intéressante, qui peut permettre à la ville portuaire

De se redéfinir tout en répondant aux nombreux enjeux (économiques,

Urbanistiques, environnementaux) auxquels elle est confrontée. Mais ce
Réaménagement est long et difficile à mettre en ceuvre et requiert énormément de
Moyens, de volonté et de prudence. Ses répercussions seront importantes et
Décisives pour l'avenir de la ville portuaire.

fig.n:68
Le port de Guadeloupe

« France »

Fig. n :68 http://www.dnc. ndeconomiè.cilronioue-dun-crash-annonce
Fig. n :69 \,vu,\r/.latribune. fr
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1- Définition de la ville portuetre :

L,absence d,une délinition consensuelle de la ville portuaire, malgré le nombre des

frar"ui, renvoie à la difficufté soulignée par Roger Brunet (1997) « de traiter d'un obiet

Réel noà identifté ». Les spécialisteé de la question se sont même demandés s'il

S'agissait d'une << catégoie scientifique particulrêre » (C..Chaline' 1994) appelant une

i nietnoaobgi" spécifique » (M. Morvan, 1999). De tels doutes sont déià anciens et les

Historiens a-nglo.saxons des choses de la mer I'ont bien rappelé ; lorsque I'on évoque

La ville portuàre, on se heurte à sa diversité (F. Broeze, 1989) et l'on tombe soit dans

L'omière des villes soit dans celle des ports et du monde maritime (P. Reeves et al.,

1989), perdant de vue ce qui fait la spécificité de I'obiet mème par rapport à ceux dont
ll se distingue : les ports sans ville, les villes sans port.

Etant donnée la lacune théorique et méthodologique qui caractérise la ville
Portuaire, la plupart des productions sur ce thème sont ces collections d'études de cas
à fondement régional : les villes portuaires asiatiques (F. Broeze, 1989), atlantiques (F.

Knight et D. Liss, '1991) et européennes (8. Hoyle et D' Pinder, 1992 ; R. Lawton et R.

Lee, 2OO2). Ainsi, les principes généraux de la relation villeport sont mal connus' d'où
L'extrême rareté de travaux comparatifs fondés sur des chiffres : « strictement en

Termes quantitatifs, les liens ville.port n'ont guère été davantage qu'une mesure
Approximative des bénéfices économiques dérivés des activités portuaires » (J'J.

Wang et al., 2003). Cela a conduit un certain nombre d'auteurs à adopter la solution
lntermédiaire du classement en fonction de divers critères : taille (J. Marcadon, 1997),

Orientations dominantes en termes d'emplois (A. Vigarié, 1979), rayonnement (K.

O'connor, 1989 ; L. Seassaro, 1992) imbrication des échelles (A. Frémont et C.

Ducruet, 2004).

A- Déîinition du pott :
D'après le Wkipédia « l'encyclopédie libre » ,e port est une infrastructure construite

Par l'homme, située sur le littoral maritime, sur les berges d'un lac ou sur un cours
D'eau, et destinée à accueillir des bateaux et navires. D'autre part il existe des ports à
Sec installés en sus ou non d'un port maritime ou fluvial comme stationnement
Portuaire relié à une infrastruc{ure à terre permettant un stockage de petites unités,
Comme des voiliers, ainsi que des transferts vers des réseaux fenoviaires et routiers.

Un port peut remplir plusieurs fonctions, mais doit avant tout permettre d'abriter les
Navires, en particulier pendant les opérations de chargemênt et de déchargement. ll facilite
Aussi les o ions de ravitaillement et de réparations. ll est un lieu de séiour.

4

fig. n :70
Le port du !ay!e (seine.Maritime, France) fig. n:7l

Zone intermodale des gg!tsleg1§,
dans lê port de §ilgepgu!.
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Le concept d'interface ville'port, développé notamment par "B. Hoyle", devient alors

De plus en ptus populaire au fur et à mesure que les études sur la dissociation

ùilËlport se muliipiient Pour "James J. Wang", ce concept portant sur <« la ségrégation

Spàtio-temporelle » des villes-ports cherche à expliquer deux notions concourantes :

u \t- t quéstion des nouvelles tendances migratoires des terminaux portuaires vers

Des siteà périphériques mieux adaptés aux capacités intermodales contemporaines ;

2t- Le réaménagement des délaissés portuaires résultant eux-mêmes de cette

Migration. »14

ll semble cependant qu'une troisième entrée analytique ressort de ce concept :

- La question de l'articulation nouvelle entre la ville port ?

>=- \ r/ X
\

A : LA VILLE.PORT PRE]NDUSTF|IELLT B : L'EXPANSION LE L()NG OU LITTORAL

c : LÉ CLOIS()NNE.MENT DU PORI D : LE FIETFùA|I OES ACTIVITES

INDUSTRIELLES ET PORTUAIRES

3LISsE VERS L'AVÂL §UIVI .'AÈ LES INÛ1J31

{
\---

E : LA "RECONOUEIE" OU POR1

w
vrL t,t PORI

r.::::3
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rrusT.tND
EARRIE RE S U

fi1. n:72
L'évolution de l'interface ville port.

14 
' (W-g, Olivier. 2003). Institut de géographie, sept. 1997 (DEA de geographie, dir. J. Marcadon)

Fig. n : 72 tuElBarbas, 1996
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lly a une trentaine d'années, les berges lluviales et maritimes appelées

Watertron§ connurent de profondes mutations. Alors qu'avant, ily avait !à, u1-e

Désurbanisation généralisée, leur reconversion apparut plus favorable et bénéfique

Pour une revitalisation des centres et des quartiers péricentraux.

2- Ortgine de la reconversion portuairc :
Le trafic marchand et celui des passagers ainsi que la pèche exigeaient des

Équipements spécifiques (quais, débarcadères etc...) et induisaient des activités

Oériüees comme le stockage, le négoce, la fabrication et la réparation. D'où là

Constitution progressives d-'espaces fluvio-portuaires. S'ils ont créé des emplois, ils ont

Par contre séparé la ville de son front de mer ou fluvial.
Le caraitère répulsif des Water fronts de l'âge industriel fera que les fonctions

Centrales se toumeront vers d'autres directions et I'aménagement des agglomérations

Se réoriente vers l'intérieur du pays, toumant durablement le dos à la mer ou au

Fleuve.

3- Situation spatiale du Porl :

Suite à la spécialisation des ports au 19eme siècle, le port se trouve entre la ville

Et la mer formant une coupure physique, visuelle et psychologique entre la ville et

L'eau (Chaline C. 1994) et ajoutons à cela que plus récemment et pour des raisons de

Sécurité, « des clôtures en continu, comme cela est encore en parfait fonctionnement

À Casablanca » (Challine, 1994, p.26).

Fl..x a-rtGtÊ€s

M^ratltt{E

e^t-a96

T'ILI.lq

rôerrt

< '- '''-t-t- -:'-::'-' :'---ÿ

fig. n:73

Montrent le Système ville port fin du2Oel2lesiècles.

n:73 CHALINE Claude. 1994. p.27.
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* Typologie des vittes pottuaires dans le monde :

«Etantdonnéelalacunethéoriqueetméthodologiquequicaractériselaville
Portuaire, cela a conduit un certain nombre d'auteurs à adopter la solution

lntermédiaire du classement en fonclion de divers critères : taille

1J. uarcaUon,tS97), orientations dominantes en termes d'emplois (A Vigarié ,1979)'

àayonnemeni (K.O'Connor, 1989 ; L. Seassaro'1992), imbrication des échelles

(A.'Frémont et b. Ducruet,2004). ». (César DUCRUET - « Typologie mondiale des

Relations villes-port » (2008 - p.7)

Réti<'ularité moilimc
Mol'ennr-Rttluitc

fig. n :74 César DUCRUET - 2010

Dominanle

ô

Fig. n :74
Cette figure montre la typologie patio-fonctionnelle des ülles

Portuaires.

- ll y trois concepts fondamentaux ce sont :

1l-la centratité: est en général comprise comme la mesure de la situation d'un

Nceud dans un réseau (A. Bailly, 199a).
2t- La modatité | se définit par une « situation canefour dans un réseau de

Re/ations » (A. Bailly, 1994). Par extension, c'est « I'ensemble des propiétés qui

Caractéiseni tes næuds de transpotl » et les points de jonction de toute nature (J'J'

Bavoux et 2005).
3/- La rétlcularité : est mal dêfinie en géographie ; elle vient de réseau, qui donne

L'adjectif réticulaire, et peut être interprétée comme la propriété d'un lieu ou d'un
Espace à créer du réseau ou à être une partie d'un réseau.

bonc la centalité exprime un degré de complicité fonctionnelle, la nodalité se

Rapporte aux infrastructures portuaires principalement el la r&ücularité
« Correspond à leur niveau d'insertion dans les réseaux des opérateurs de
Transport » (D. Fleming et Y. Hayuth 1994)

tr
Hub

/,

Avanr-pon

o
Mllagc côtier

o.

Porl d hiôlerlând

,e
Ville-ponPon urbàin

Màropole ponulire\.Ville mâriliùre, \rille gé,rémlisre
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5- Positionnement international des villes portuaires :

Le contexte économique actuel, axé sur les services et les échanges, fait

Des villes des espaces pioductifs privilégiés, à travers une concentration des

Flux et une polarisation des activités et des richesses (métropolisation)'

Parallèlehent, chaque ville s'inscrit dans des réseaux globaux où. elle est

Directement mise en concurrence avec ses semblables (mondialisation)'

Ainsi pour assurer leur développement, les villes vont chercher à attirer,

ConcentËr et dynamiser le maximum de flux afin de se positionner solidement à

Une échelle régionale, nationale ou internationale.

Conclusion SPECIFIQUE :
"Le constat de l'importance croissante des échanges internationaux dans

L'économie des métropoles conduit à considérer le port comme un maillon

Essentiel d'une stratégie de développement et donc à prévoir I'adaptation de
L'outil portuaire plutôt que sa suppression"lT.

La recomposition peut ainsi être l'occasion de développer de nouvelles
Fonctions portuaires (commerce, télécommunications, trafics,) au sein d'un
Environnement urbain vecteur d'échanges.

Le renforcement des compétences et des services locaux peut ainsi
Consütuer une base pour établir une stratégie collective de reconquête.

Dans ce cas, il s'agit d'envisager la recomposition comme un moyen de
Rehanscrire une nouvelle relation entre la ville et le port, de créer une synergie
Porteuse de développement au service du réaménagement et de la ville
Portuaire dans son ensemble.

,,]

.tl,

I

Fig. n 75 Fig. n 76
Port la nouvelle « France »

Pon de Barcelone « Espagne »

CONCLUSION GENE

Fig. n :75 https://llashmatin.frltourisme/sejourÿtouristiqueÿport-la-nouvelle.entre.detente.etnature
Fig. n :7ô https://llashmatin.frltourisme/sejourÿtouristiqueÿport-la'nouvellR'entrè-detente.et-nature
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lll-ANALYSE D'EXEMPLE : LA PETITE VILLE PORTUAIRE DE CONCARNEAU-

FRANCE

Figure n :77 CONCARNEAU

Source : mémoire TAUSSAT.A.

1-INTRODUCTION:

Le port de Concarneau été témoin sur le développement de la ville au cour du temps depuis sa création au Xème

siècle-celle du port jusqu'aujourd'hui, ce développement à laisser sans doutes des traces sur le port, chaque

changement a laissé une empreinte et le résultat du tout un port sans identité en rupture avec sa ville, des

infrastructures inutilisables et une interface délaissée.

Figure 78
PORT DU CONCARNEAU

Comme intervention pour résoudre ces problèmes une action de réaménagement et de requalification

urbaine été appliquer.
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2. LAVILTE DU CONCARNEAU:

concarneau commune littorale de la France, avec un front de mer sur l'océan atlantique au sud-ouest de la

Bretagne avec une population de 27 031 habitantse et une superficie de 41.08 km2'

sa situation sur le littoral français, sa population ainsi que son patrimoine historique la rend aujourd'hui

une destination touristique de grande importance'

Figure n : 79 carte De CONCARNEAU.

Source : mémoire TAUSSAT

Figure n :80 carte De CONCARNEAU.

Source : https://www.google.dzlmaps/olace/Concarneau

I

9 
« Recensement 2OO7 : Aire urbaine 1999 : Concârneau (223) » [archivel, sur INSEE(consulté le 30 aott 2O1O).

42

ütr t-

T

r
:'1

I

I



-4 r-n\;^(

I
\

-

\

+

+
+

)

r

§

t(crt$er(onoor{r
Afih.?*rfrrt

tfuattD rrt
Urtrrac

L.€goitr

lirr.c d.Drttlaltlt

_---j.;+
{

),^\
-^J

Figure n : 81 carte d'accessibilité de la ville
Source :

1- LA VILLE ET SON PORT OU BIEN LE PORT ET SA VILLE :

Une ville littorale qui existe depuis le lXème siècle, qui été fondé par les religieux de l'abbaye

(La ville close) et qui a due à sa position stratégique défensive attiré une unité de soldats' Au Xème siècle avec

l,arrivé des marchands et la création des petites chaumières dans la région, son attractivité augmente et plus

de population arrive.

Dans la période entre le Xillème siècle au XIVème siècle la ville gagne une importance majeure par rapport a

la région, elle connait des extensions, la création de plusieurs plateformes, et un château a l'entrée de la ville

close afin de renforcer la sécurité et pour que la devient un refuge vers le 1680. La ville connait aussi le

développement de l'activité de pêche, une augmentation dans la population de pêcheurs ainsi que les

chaloupes arrivées au point d'exporter les poissons aux villes voisines. Après la révolution française,

l,apparition du commerce de vin, blé et surtout de poisson et une diminution de la fonction militaire dans la

ville-close.

Alors la ville connait des transformations importantes après la révolution industrielle, ainsi que l'apparition

des extensions résidentielles hors de la ville-close. Le commerce aussi se développe avec la création des

conserveries de thon et de sardines ce qui mène à l'amélioration du mode de vie' En 1859 on crée la liere

station biologique dans la France dans cette ville et un bassin d'échange (pénéroff) en 1855.

Mais en 1905, une crise touche la ville due à la disparition des bancs de sardines vers le thon germon'

Alors on a besoin de nouvelles infrastructures adéquates.

Après cela des villes, hôtels et des pensions apparaissent dans la ville. Entre les années 1934 et

193g des nouveaux quais sont construit, dès l'an 1939 le port concarnois était classé au 9éme
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Rang des ports thoniers de France. Tous cela mène à une augmentation de population on crée des expansions

de la commune afin de trouver des surfaces constructibles pour l'industrie et la population qui augmenté du jour

au jour.

Figure 82 : schéma d'augmentation de population

La ville passe par une nouvelle crise de pèche due a l'épuisement des stocks de poissons et alors

factivité de pèche décline et des activités de plaisance apparaissent et la construction de

plusieurs quais sur les rives du moro. Une cale de sèche est ouverte en 2002. On déduit alors que

Concarneau est une ville qui depuis son apparition dépends fortement sur son port et son front

De mer et elle « du sa croissance économique a la mer grâce a sa capacité d'adaptation au différentes

techniques de la mer ,10

2. PROBLEMATIQUE:
Le port de Concarneau -qui est un élément qui a joué et qui joue encore un rôle indispensable dans le

développement de la ville- voit plusieurs mutations qui sont des résultats des évolutions qui occurrent aux

activités portuaires. Les activités de pêche déclinent pour laisser place a des activités de plaisance. Néanmoins

ces mutations et changements de vocations, laissent plusieurs espaces et infrastructures inutilisées ce qui mène

au délaissement de l'interface ville/port et une rupture du lien de la ville avec son front de mer'

* Comment le réaménagement de l'interface va-t'il alder à renouer ce lien ? Et à

réintégrer la vllle dans son environnement immédlat ?

3.LE PORT DE CONCARNEAU :

Un port qui a et a touiours eu une énorme importance et un rôle indispensable dans le développement

de sa ville.

Mémoi re Taussat Anne-El isabeth
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. ORGANISATION SPATIALE :

Figure n :84 PORT DU CONCARNEAU,
Source : mémoire TAUSSAÏ.4.

3.LES ACTIVITES DU PORT :

7. IAPECHE:

La pèche a toujours depuis la création du port de Concarneau été l'activité primaire et a une majeure

importance économique malgré le recul de cette activité due à l'épuisement des stocks de poisson mais elle

persiste toujours avec tous ces types (la pêche industrielle et semi industrielle,

la pêche au large, la pêche artisanale et la pêche thonière tropicale).

Figure n : 85 : zone de pêche.

Source : mémoire TAUSSAT.A.
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2. LAPIAISANCE:

Le port de Concarneau reçoit plus de 25 O0O plaisanciers par an, situé en plein cæur de la ville

il offre donc accès aux commerces, équipements, l'eau, l'électricité la connexion wifi les sanitaires les

conteneurs une laverie et la station carburant et la météo1l

Figure :85 zone de plaisance.

Source : mémoire TAUSSAT.A.

ll compte 767 emplacements de stationnement divisés en deux zones, la première zone située sur

L'avant-port est adossée aux remparts de la ville close et la deuxième zone s'étale dans l'anse de

KERSAUX.
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Figure :87 PORT DU CONCARNEAU

Source : mémoire TAUSSAT.A.

T- PREMIERE ZONE :

1- 291 places sur pontons.

2- 55 places en location annuelle sur les bouées.

3- 51 places sur pontons réservées à la location annuelle.

4- 54 places réservées aux visiteurs.

Deuxième zone
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2. DEUXIEME ZONE :

1- 350 places de mouillage en zone d'échouage'

2- 20 places sur bouées louées à l'année.

3- LA REPARATION /CONSTRUCTION NAVALE.

Ce port a aussi développé une filière de construction et de réparation navale autrement dit un chantier naval

important avec une cale sèche et une aire de carénage. Deux grandes entreprises - chantiers PIRIOU et

chantiers JFA- avec plus de 50 entreprises qui offrent environ 1000 emplois.

Ainsi Ie port de Concarneau contient aujourd'hui 3 activaté importante qui coexiste et fonctionne et dont

l'économie de la ville déPends.

Figure :88 les activités du Port.

Source : mémoire TAUSSAT.A.

4- ACCESSIBITITE ET FIUX :
1- Accessibilité;

Le port est accessible par deux voix secondaires (appelé départementales) d22 et dL22 reliées a la voie

expresse n 165.

2- Flux;

On trouve plusieurs types différents de flux, on a

les flux piétons dont un grand pourcentage est

professionnel, des flux de transport maritime

touristique gui sont saisonniers. Tous ces flux sont

représentés dans la figure suivante :

Figure : 89 les flux du port

Source : mémoire TAUSSAT.A.

Lei ôctivités du Port

I Activité de Pêche

I Activités de plaisance

Actlvités du chanller
navalI
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5- tE PROJET ÿAMENAGEMENT:

En 2009 le conseil général en association avec la mairie, la chambre du commerce et de l'industrie

et la communauté d'agglomération, lance une étude d'aménagement et de développement afin de

pouvoir mieux répondre aux besoins et enjeux économiques, environnementales et sociaux du port.

Après la consultation d'un nombre de propositions, un schéma d'aménagement été retenu pour fixer les

priorités et principes de développement pour les 10-15 prochaines années dans le cadre du planning durable'

L,un des enjeux les plus importants est le réaménagement des espaces libérer par le recul de l'activité de pêche

pour pouvoir incorporer de nouvelles activités. Pour garantir la réussite de l'opération de requalification un

comité a été formé pour réaliser un diagnostic économique.

Des grandes lignes ont été tracées en actions suiventes

* Réparation et construction navale :

- La remise aux normes de l'aire de carénage'

- La couverture de la cale sèche.

- La création d'un élévateur a sangles pour navires.

.:. La pêche :

- L'optimisation de la criée.

- La construction d'une tour à glace.

- La remise aux normes de la poste de gasoil.

* la plaisance :

- La création de 52 place de stationnement et un ponton'

- La mise en place d'une zone technique.

* L'interface ville - port :

- La création d'un pôle multimodal de transport.

- La création de nouveaux locaux sur le quai est avec le but de permettre aux nouvelles

entreprises de s'installer sur le port.
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Figure :90 les actions de réaménagement.

Source : mémoire TAUSSAT.A. 36
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6- TINTERFACE VILLE/PORT DE CONCARNEAU :

Concarneau est une ville qui s'est évolué grâce aux différentes activités de la mer, elle n'a pas déplacé ces

activités à l'extérieur de la ville comme d'autres villes.

Son port subit plusieurs modifications suite au recule de l'activité de pêche et le développement de la

plaisance et du chantier naval, ce recule mène aussi à une baisse d'utilisations des infrastructures dédier a

cette activité. Due à l'activité naissante de plaisance autour de la ville close l'économie touristique s'est trop

développé, on remarque aussi que le patrimoine concarnois et la culture local ont aussi joué un rôle.

1. EVOLUTION HISTORIQUE :

Dans le 19ème siècle, le quai Carnot n'existait pas, il n'y avait que quelques bâtlments sur le quai

d'AIGUILLON , a cet époque l'interface ville/port été utilisé pour le transfert des marchandises entre le port

et le transport ferroviaire.

Le quai d'AIGUILLON été prolongé en 1930, en 1950 on a construit un parking a étage dont le rez-de-

chaussée est utilisé pour le tri et exposition de pèche. En 2007, ce parking été remplacé par un simple parking

payant et on a édifié un autre.

Figure : 91 vue du parking du port.

Source : mémoire TAUSSAT.A.

2. PERMEABILTTE:

Les quelques voies qui existent sont ou bien non sécurisé passant par les activités industrialo- portuaires, ou

tangentes au port due aux obstacles physiques qui empêchent le passage des promenades touristiques autour du

port tels que le dénivelé qui sépare le quai et la rue ce qui rends l'accès a la rue commerciale difficile.

Pour obtenir le but de cet aménagement qui est le renforcement des liens ville-port-citoyens, il faut placer

des espaces publics, des promenades, et il faut tenir en compte le lien entre les différentes activités et le lien

entre la ville et son port.

3. POTENTIELS:

La situation stratégique au cæur de la ville.

Le lien fort entre la ville et le port.

Les espaces qui ne sont plus exploités.

La vue panoramique sur la mer et le patrimoine concarnois.

La diversité des activités portuaires.
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4- projet d'intervention :

La redynamisation de l'interface par

1- Une zone commerciale I
. Destruction des locaux du quai est et du quai Carnot'

.Réhabilitationdesbâtimentsouestafinderequalifierlazone.
. lmplantation de petits commerces et d'un restaurant pour apporter une nouvelle

dimension économique a la criée.

, Diversifier les activités portuaires.

. Toutes activités projetées dans la zone doit être liées au domaine maritime.

2- Une zone culturelle;
. Un centre culturel appelé LE SIMENON qui se constitue de :

, Un centre des arts et de la culture.

. Une école de musique.

. Une bibliothèque municipale.
*Ce centre culturel est un bâti r+1 dont les activités se divisent ainsi :

- Le rez-de-chaussée sera composé du hall d'accueil, de l'auditorium, de la salle d'animation

et d'ateliers, de ta satle d'exposition, de sanitaires, de la salle de formation et conférence et

de la salle musique et danse et du kiosque.

E-E

t

Figure:92 plan rez-de-chaussée du centre culturel.
Source : mémoire TAUSSAT.A
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- Le 1er étage est consacré à la médiathèque avec l'accueil de la médiathèque, l'espace

Adulte et l'espace enfant, une partie des bureaux administratifs, principalement le

Magasin de la médiathèque et dans la tour belvédère l'espace repos, écoute, consultation sur

place.

Figure : 93 plan 1Èrétage du centre culturel.
Source : mémoire TAUSSAÏ.A
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CONCLUSION GENARAL :

Notre travail a pour objectif de répondre à quelques questions posées de manière implicite dans la problématique

de notre recherche à savoir : les conséquences de la perte d'identité de l'interface ville-mer, I l'intérêt de renforcé

la relation ville -mer, renforce le tourisme de la ville de cherchell dans le bassin méditerranéen

En commençant par les conséquences qui mènent l'interface ville-mer à perdre son identité :

L,abandon de l,interface ville mer a conduit à la dégradation des capacités touristiques a cause de dégradation

d,infrastructure et la perte de qualité paysagère de la ville ce qui reflète sur la façade maritime gui devienne plus

en plus dégradé et sans aucune valeur architecturale reflète le milieu littoral.

Ces mutations ont provoqué progressivement une discontinuité entre la ville et la mer marquée par la

décentralisation et le délaissement des capacités foncières et la stagnation économique de la ville.

Cette aire de contact sera de plus en plus dégradée et abandonnée et deviendra un point de faiblesse au lieu d'être

un avantage pour cette ville. Cet abandon va affaiblir les liens de plus en plus entre la ville et la mer qui seront plus

découplés et séparés fonctionnellement, spatialement et institutionnellement.

En passant à l'intérêt de renforcé la relation ville -mer; la sensibilisation des autorités par l'importance de cette

interface à la liaison de ces deux éléments, elle va devenir un pôle attractif aux touristes comme aux habitants

locaux et entreprises. Ainsi, un espace de centralité de la ville qui sera riche en activités diverse ; cette diversité

d'activités touristique joue un rôle majeur dans l'économie.

Aussi, elle sera un lieu de rencontre, de repos, de loisir, de sport, de travail, et de culture. Sa situation stratégique

entre la ville et la mer lui donne le rôle de liaison de ces deux entités, si elle est centrale, la ville continue jusqu'au

la mer donc ils deviendront plus articulé non pas séparé et une seule entité spatiale.

Enfin, Cette aire doit être mixte socialement et fonctionnellement en respectant l'environnement et être au

courant avec les nouvelles technologies modernes.

Pour atteindre ces résultats, une stratégie de l'intégration des ports dans l'aménagements touristique de

l'interface ville-mer sera optée; comme l'interface ville-mer a plusieurs potentialités mais malheureusement ne

sont pas exploitées de façon correcte peut la mettre beaucoup plus réussite à assurer la continuité spatiale et

fonctionnelle entre la ville et son port.

Cette démarche est nécessaire pour plusieurs villes portuaires en assurant les points suivants :

Une centralité de la ville, Une attractivité de la ville portuaire affirmée, une interface ville-mer dynamique pour

recréer des liens ville-mer., et des espaces de l'interface ville-mer ouvertes à tous.

Cette intégration va projetée des nouvelles infrastructures et activités (commerces, consommation, espaces de

loisir, centre culturelle et aquatique ......) qui vont assurer la fréquentation des touristes et des visiteurs à la ville

ce qui va créer une ressource économique à la ville et renforcé sa relation du port avec la ville de Cherchell.
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Le rapport du projet :

l. lntroduction :

Cherchell aspire à s'affirmer comme une ville qui possède comme ATOUTS une variété de
potenüalité par rapport à sa position stratégique sur la façade littorale de I'Algérie et aussi
par rapport à son histoire. Elle est donc prédestinée au rôle d'une ville méditenanéenne,
maghrébine, arabe et de soutenir la comparaison et de rivaliser et de coopérer, avec toutes
les autres villes de créer rang sur plan de I'attractivité, sur les activités de haut niveau et les
centre décisionnels

À vocation intemationale, comme le rayonnement économique, politique et culture!.18 <« Le
front de mer est une balafre coloniale qui peut devenir la vitrine de la ville >>.1e

1-Présentation de la ville :

La ville de Cherchell c'est avant tout le témoin vivant de deux milles ans d'histoire mais
aussi l'un des sites les plus spécifiques de I'Afrique antique, avec sa beauté naturelle, sa
richesse artistique marque la vi!!e d'un cachet qui n'appartient qu'à elle seule. Derrière elle
se cache un long passé inscrit dans les tracés de ses rues, dans la diversité de ses
monuments et dans le caractère de ces habitations.

a Choix de la ville :

La ville de Cherchell est I'une des plus anciens sites en Algérie, sa situation stratégique et
ses richesses les a qualifiés à avoir un impact très positif dans le plan touristique
qu'économique. Ainsi que ses qualités urbaines et naturel et la mise en valeur de ses
richesses archéologiques l'a permis de promouvoir une activité culturelle et touristique
intense.

18

19

ALGERIA
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1-1-situation géographique de la ville :

Cheichell r" ritu"î",ir Ërégion Nord Centre de I'Algérie à 100Km environ à l'ouest

d,Alger sur le littoral entre Tipaza et Ténès, elle est Iimitée :

- Au Nord; la mer méditerranée
- Au Sud;wilaya de Ain El Defla (commune de Menacer)

- A l'Ouest.'wiiaya de Ghleff (commune de Sidi Ghiles)

-A l'Est; wilaya d'Alger (commune de Tipaza
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1-2- Accessibilité à la ville de Gherchell :

Cherchell est traversée de I'est a I'ouest par un axe routier d'importance régional la RN11
qui est une voie urbaine et de liaison touristique de toute la frange côtière de la wilaya de
Tipaza. Les autres voies de communication sont le CW109 assurant la liaison a Ia région

de Chenoua à I'est d'une part et le CW106 reliant la commune à la Mitidja (Blida) d'autre
part.

!'en Trpaa

1-3- Glimatologie :

- La région est sous I'influence d'un climat de ÿpe méditerranéen, c'est chaud et sec en
période d'été, et froid humide en hiver.
- La pluviométrie est caractérisé par son irrégularité ; pluviométrie moyenne annuelle de
400 à 600mm par an, inégalement répartis dans le temps.
-!a température peut atteindre jusqu'à 39 en période d'été (Aout) et descendre jusqu'à 6'c
en période d'hiver (décembre, janvier),
-Les vents qui dominent en période d'hiver sont des vents d'orientation Nord-ouest qu'il
amène une certaine douceur aux température, les vents d'Est et Nord sont dominent en
période d'été, ils rafraichissent le climat, le Sirocco se manifeste l4jours/an en moyenne
pendant la période estivale juillet et aout.
A Cherchell I'intensité du vent est assez forte sur la façade maritime. Les vents dominants
de direction Nord-ouest et Nord-est en été.

VersSidi$la(cb0
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1,{- Mobilité :

2- Historique de la ville de Cherchell :

-Période Phénicienne:

Du Sème au 1er siècle av. J.-C.
Les Phéniciens installèrent des comptoirs de commerce, d'abris et de places de

ravitaillement à une équidistance de 30 à 70 km le long du littoralAlgérien.
Les Phéniciens ont choisi ce site pour les raisons suivantes :

-La présence d'un ilot détaché du rivage (ilot Joinville) qui a pris le nom d'lOL, nom d'un
dieu Phénicien. Les Phéniciens y fondèrent leurs comptoirs, car il présentait les
caractéristisues ÿpiques de leur établissement pour un commerce prospère entretenu
aVeC les DoDulations toeales.
'La c0mp0§iti0n gêomorphologique du site : présence de montagnes et de cotlines.
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€hemin de wilaya

hiérarchisations des

voiries :

@ Noeud du marché

o Ïff'Ï 
ra Prace des

@ Noeud de bab el chark

O Neud mineurs

Næud de bab el gherb

en eau (mer, cours d'eau).
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-Période Romaine : Du ler au 6ème siècle

c,est la période la plus importante dans I'histoire de cherchell.

Les Romains se sont instâttés dans la ville Phénicienne lOL, qui fut nommée

« CAESAREA ».

Le vieux port fut aménagé en un bassin dans lequel s'abritait la division navale et un lieu

de commerce. ll devint plus important que celui de Carthage.
Les Romains ont gardé le même parcours de crêtes crées par les Phéniciens.
La ville fut tracée suivant une trame régulière, on a déterminé les axes et les ilots, le tout
entouré d'une muraille, flanquée de tours et de portes, déterminant I'espace urbain.
A l'intérieur de cette muraille, c'est la vie urbaine des vivants. Tandis qu'à I'extérieur, c'est
les nécropoles et le monde des morts.

CAESAREA se dota d'édifices publics importants : cirque, théâtre, amphithéâtre,
thermes...

-Période Andalous-Bvzantine : Du 6ème au 13è'" siècle.
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cette période constitue pour cherchell une phase de recul et d'abandon, malgré la

reprise de la vile par les Byzantins, qui ont réutilisé les structures Romaines sans pour

autant produire de nouvelles structures dans la ville.
La ville a subi aussi un fort séisme qui a dégradé une grande partie des édifices

Romains au 10è'" siècle.

-Période Andalousottomane : Du 't 3ème siècle à 1830'

Le site de Cherchell fut abandonné du Moyen àge iusqu'à la refondation de la ville
par les andalous.

Au 15è'e siècle, 1200 familles d'Andalous/Maures chassées d'Espagne s'installèrent.
Elles se sont implantées suivant le Décumanus et les deux parcours de crête y apportant
une culture architecturale et un savoir constructif Andalous.
Au 18ème siècle, Cherchell tomba définitivement sous le contrôle des ottomans d'Alger.

-Période coloniale : De 1840 à 1962.

En 1840, la ville a été prise par les militaires Français qui avaient transformé

la structure de la ville médiévale en ménageant l'existant selon des règles de régularité et
d'hygiène puis profiter des assiettes libres intra muros et extra muros pour projeter leur
plan de ville idéale et rationnel et leur système défensif tout en limitant les expropriations
et démolitions au profit de leur culture, leur développement économique et social.

-La ville coloniale ayant le statut d'une ville caserne, entourée d'une enceinte de plus de
2500m et moins importante que la ville antique dont elle n'occupe que la partie centrale
percée par 3 portes :

-La porte d'Alger à I'est ;

-La porte de Ténès à l'ouest ;

-La porte de Miliana au sud.
-La régularisation du plan afin de renforcer le système défensif selon les règles militaires.

Penrooe EEtLoNtaLE
I
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-1è* intervention coloniale 1840 à 1950

-Extension des esPaces internes.
-Construction des équipements publics'
-lnstallation de I'Académie militaire
-Transformation des fonctions et des édifices majeurs.

-2ème interuention coloniale 1950 (extension extra muros)

En a assisté à l'une double croissance :

-Linéaire suivant I'axe structurant (Décumanus) est vers I'ouest.

-Polaire au sud dépassant I'enceinte en gardant sa forme
-Le noyau primaire reste le point d'articulation le plus fort.
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-La période contemporaine : De 1962 à nos jours

L,axe RN11, est devenu I'axe générateur de cette croissance et ordonnateur d'une

trame parcellaire reprenant dans sà morphologie et ses orientations, la trame agricole et

les conditions du relief.

3- Le constat général de la ville de Cherchel! :

Avoir avoir fait I'analyse de la ville et l'étude du développement historique de la ville de
Cherchell on constate que :il existe une rupture intense entre la ville et la mer (le port)

Penrotlt E

La perte de
l'ldentlté de la
façade marltlme

La discontinuité entre
la ville et la mer
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4- Constat spécifique de la ville de Cherchell :

-Après I'analyse urbaine qu'on a élaboré on peut constater que la ville de Che. rchell

soutfru d'une baisse de cohérence de I'ensemble de I'environnement construit, il n y'a pas

d'articulation entre le noyau et le port. (Ville - Mer).

-L,importance du choix de I'aire d'intervention se confirme après l'étude qu'on a faite sur la

structure de la ville.

-La rupture entre I'interface et la ville est due à la non structuration (les percés visuels) de

la ville à travers les temps.

-Absence d'une façade urbaine littorale.

- Dégradation des falaises importants qui sont un éléments d'articulations entre la ville et
l'interface.

5- problématique spécifique :

Vétusté du centre historique, et dégradation des monuments antiques qui subissent
toute les formes de marginalité car ils ne jouent aucun rôle dans le développement
urbain.

Rupture ville mer, due à I'absence d'infrastructure d'articulation et !e mal exploitation
de I'emprise portuaire ainsi que front de mer qui est dépourvue de toute activité

d'animation qui le rend moins fréquenté.

- Déséquilibre dans le domaine des équipements dans les différentes zones de la
ville.

- Absence des aires de stationnements au niveau du centre historique.

- Déséquilibre dans le domaine des équipements dans la zone d'intervention.

- Comment assurer une continuité urbaine entre le centre ancien et le port ?

. Analyse A.F.O.M :

-Atout:

- La mer comme atout principal de la ville.

- Présence d'un tissu historique conséquent (phénicien, romain ,,,,,,, etc.).

- Cherchell regorge de potentialités aussi importante que diversifier (agricole, forestière ou

en eau)

- Position stratégique de la ville.

- Potentialités touristique importante malgré le délaissement quasi-total par les autorités.
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-Faiblesses:

- La perte de I'identité de la ville due à la dégradation du patrimoine historique de la ville

(les ruines romaines, phéniciennes, andalous byzantine, etc.).

- La difficulté d'accès à la ville due au manque d'infrastructure routière (parcours

tenitorial).

- Délaissement de la zone portuaire (malgré les potentialités économiques que représente

le port).

- Dégradation du noyau historique de la ville du a I'abondons et la non-restauration d'un

tissu si important.

- Manque d'équipement (fonctionnel, administratifs, commercial et touristique ,,,,,, etc.).

- Opportunité :

- La construction du nouveau port près de !a plage de el Hamdania a Oued e! Bellaa (l'un

des plus grands en Afrique).

- La non exploitation du littoral de Cherchell (20 pour cent actuellement et 33 pour cent

autorisé par la loi).

- Attractions de fond d'investissements immobiliers (construction de complexe touristique
et balnéaire,,,,,,, etc.).

- Rénovations des sites historiques (les ruines, les thermes et l'amphithéâtre) pouvant

aidez l'émergence de I'économie local.

- Conigé l'étalement de la ville (extension est et ouest ) qui devrait se faire de l'est vers
I'ouest suivant le front de mer et non du nord vers !e sud ,

-Menace:

- Proximité de !a ville de Tipasa qui constitue un conçurent en matière de tourisme

- Pollution maritime due à l'activité accru du nouveau port.

-saturation et étouffement du centre historique.

- Rupture ville mer due à I'absence d'infrastructure d'articulation.
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6- PIan d'action (les principes d'aménagement) :

Un ptan d'action c'est l'ensembles des actions et des transformations qui sert faire une

liaison ou une cohérence dans la ville afin d'amélioré Ia qualité de vie et faire en sorte de

trouvé une solution à la rupture existante entre la ville et la mer (port)'

Et comme réponse à ces problématiques, on propose un schéma de principe

d,aménagement qui comporte les objectifs et les actions suivantes :

Obiectifs

a Réhabilitation d'une partie du tissus
colonial de centre historique.

Redonner aux centre ancien son
image historique et gardé son
identité culturelle.

a Réaménagement des esPaces
public.

a Exploitation des potentialité natu rel

existant.
Elargissement du boulevard du front
de mer.

a Assurer une circulation fluide et une
accessibilité vers le

a Projection des infrastructu res
tou et culturelle.

a Offrir une image touristique de la
ville.

a Réaménagement de la Place du a Donner au phare son asPect

a Réaménagement des Plages Avoir plus d'espace d'activité et de
détente.

Restructuration des voies. a Relier la ville avec le port vu le flux
tm de la ville

a Restauration et projection de la a Animer et dynamiser le front de mer

a Recomposition urbaine du Port Par
la projection d'un équiPement
multifonctionnel.

a Marquer et mettre en valeur la
faÇade maritime.
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7- Les orincipes d'aménaqement:

Toute réflexion d'un mode de développement du littoral devrait être basé sur les forces du

territoire toute en prenant en compte ses faiblesse.

a

L'utilisation du principe de l'ilot ouvert (Christian de
Portzamparc).

On a utilisé les formes organiques et dynamiques pour sentir une fluidité,
continuité, une métaphore s'intégrant judicieusement à notre environnement.

a Assurer une continuité du bâti existant.

Projectlon des
infrastructures
tourlstique et
culturelle.

a Préserver les espace nature! public et les espaces remarquable.
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a Schéma des principes d'aménagement :
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Uélaboration du plan d'aménagement :

D'après l'analyse qu'on a faite et les interventions nécessaires qu'on a proposées
dans notre zone d'intervention
Et les principes d'aménagement qu'on a suivi pour élaborer un plan

d'aménagement et répondre à nos problématiques par les étapes suivantes :

Etape 1:
-structuration des voies à l'aide des voies existant.

Etape 2:
-Découpage des ilots existant dans la partie nord du centre historique et utilisé le
principe de l'ilot ouvert pour libérer plus d'espace d'habitation.

Etape 3:
-Projection des équipements au niveau du port suivant la forme existant
De ce dernier pour garder une certaine fluidité.

Etape 4 :
-Projection d'un centre culturelle entre le port et le boulevard de franc de mer pour
Profiter de ffux important.
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Plan d'aménagement:

69

#

!

F
3-I

,,.1



Projet ponctuelle :
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Le Corbusier expliquait que l'architecture c'est !'invention c'est ainsi que je

conçois mon travail : faire quelque chose de bien et de diffèrent de nouveau.

Dans cette partie je vais adopter une démarche qui permet la matérialisation

formelle et spatiale d'un projet important avec une architecture moderne.

ll s'agit d'un centre aquatique loisirs sportif et remise en forme au niveau du

port de Cherchell.

Choix du projet :

A cause de la forme abstraite du site J'ai choisi d'attribuer au projet une forme

Abstraite, cette forme lui offre ainsitrois vues panoramiques :

- Vue sur la mer,
- Vue sur le port et ses équipements.

- Vue sur la ville.
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L'idée de base:
Notre idée de base c'est une inspiration d'une forme de poisson à cause des

activités de pêche au niveau du port de Cherchell.

Cherchell c'est l'une des villes littorales célèbres de cette activité, c'est pour cela

on a choisi cette forme suivant :
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Accessibilité:
On remarque que on a 4 types d'accès au projet :

-un accès mécanique au parking du centre aquatique.
-un accès piétons vers tous les éléments du port et surtout le projet

-des accès principales au projet
-des accès privés pour les invités

Projet ponctuelle

Ë Accès principale.

Ë Accès mécanique.

Accès privé.

Ë
Accès piétons.
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Logique d'implantation du Proiet :

Notre projet est implanté sur un site de 32.000 m carré de surface, il est

limité, dans tous les coté par la mer, située au cæur de la façade maritime.

Projet ponctuelle
Le phare

Parking

l
-
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Genèse de la forme :

Etape 01 : forme principale (poisson).

Etape 02 : projection d'une forme de base circulaire suivant la forme du phare

(un monument historique)

Etape 03 : projection d'une forme simple (triangulaire) suivant l'alignement de

terrain.
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Plan RDC

Forme finale :

Dossier graphique :

Les plans :
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Plan 1 er étage

Façades:

Façade principale:

Façade nord :

Coupes:
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Coupe A-A :

.1,.

Coupe B-B:
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coupe BB

lmage 3D :
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