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1. PRESENTÀTION DE LA THEMATIOUE GENERALE DU MASTER ARVITER

La production de l'environnement bâti connait depuis les annees 50 un boom sans precédent

dans I'histoire de l'humanité.

Dans le courant du 20ème siècle, les typologies architecturales sont passées du stade évolutif

dynamique « naturel » à une expression définitivement figée qui ne permet plus des mutations

ÿpologiques profondes mais seulement des variations stylistiques sur un même thème.

Quant aux tl,pologies urbaines, elles decoulent en partie des nouvelles typologies

architecturales, mais aussi d'un certain nombre de facteurs tels que les communications et la

technologie.

L'architecture se trouve ainsi confrontée à une situation où la prise de decision en matière de

q'pologie est souvent aléatoire, relevant de choix esthétiques souvent éclectiques, et procédant

d'une subjectivité individualiste qui développe des opinions personnelles rattachées à des

sentiments et émotions propres à la personne plutôt qu'à des observations de faits reels

possédant une dynamique qui leur est propre, indépendamment de I'observateur.

Pour Muratori la production de la ville c'est la production d'une æuwe d'art collective par toute

la société.

La production §pologique se base ainsi sur une réalité culturelle, donc d'un produit de

société, au niveau d'une aire géographique donnée.

L'architecture et l'urbanisme sont donc des faits culturels à base constante et à diversités

multiples dues aux specificités tenitoriales et urbaines.

I-e territoire dans lequel se produit l'environnement bâti possede une réalité culturelle en plus

de sa réalité naturelle ; c'est de là que va naitre la tendance t)?ologique.

La ville dans laquelle se produit le projet architectural possède des constantes structurelles en

termes de hiérarchies du viaire, de modularité, de natalités et de pertinences ; le projet

architectural sera confronté à Ia gestion de ces constantes urbaines qui vont à leur tour orienter

le développement et la création d'une ÿpologie architecturale adéquate dans une localisation

urbaine donnée.

C'est seulement en respectant ces constantes structurelles et ces spécificités territoriales qu'un

habitat durable peut êüe envisagé, à travers Ia reconnaissance de l'apprentissage ancestral des

sociétés qui nous ont précédés, de leurs productions spontanées qui ont répondu à des besoins

précis sans causer de dommages aux ressources naturelles et sans mettre en danger l'évolution

des générations futures.

CHAPITRE 01 : INTRODUCTTF
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La reconnaissance de la valeur existentielle de l'homme au sein de la nature et la connaissance

profonde de ceffe dernière afin de ne pâs l'exploiter au-delà de ses limites, est la condition qui

permet à l' « habiter >> de se réaliser, par opposition au << loger » d'aujourd'hui.

Retrouver la codification de la production du bâti à travers sa réalité territoriale, comme base

structurelle, est un préalable à la reconnaissance des lois de la production de I'espace

anthropique.

Les differents moments de l'anthropisation de l'espace : le territoire, l'agglomération et

l'édifice, sont les trois niveaux d'échelle à travers lesquelles va s'exprimer toute I'action

humaine sur son environnement.

La connaissance - reconnaissance de ces échelles et de leurs articulations permettra

éventuellement de faire ressortir les modèles structurels pour la conception et le contrôle des

extensions urbaines et des projetass i on s architecturales.

La spécialité proposée permet aux étudiants d'obtenir une compétence double ; d'une part,

d'appréhender le phénomène urbain complexe dans un système de structures permettant une

conception cohérente d'actions à projeter sur l'espace urbain, d'autre part de respecter

I'environnement territorial à la ville en insérant de projets architecturaux dans la logique

structurelle et culturelle du territoire, comme projets intégrés dans leur contexte et comme

solutions aux problématiques locales rencontrées et identifiées.

Au sein du master ARVITER nous proposons d'effectuer une reconnaissance de ces

relations entre territoires culturels, structures urbaines et production de ÿpologies

architecturales. Nous proposons cet approfondissement des connaissances en typologie à partir

d'une stance actuelle. Nous nous insérons ainsi dans une problématique contemporaine de la

production de l'environnement bâti.

L'enseignement des ÿpologies et la pratique de relevés et d'analyse constitue l'aspect

cumulatif des connaissances du réel, qui est finalisé par un projet architectural dont les

réfrrences typologiques sont définies et rattachées à l'aire culturelle, au territoire et à l'époque,

dans un esprit de durabilité, associant continuité et innovation.

La recherche cumulative in situ permet de produire des registres de répertoires typologiques.

Ainsi, et grâce à une accumulation de connaissances typologiques et stylistiques relatives à des

aires culturelles données, et à une réalité territoriale et urbaine donnée, le projet final

concrétisera une attitude créatrice de formes architecturales en relation avec la réalité culturelle

du territoire.l

1 Dr. BOUGI{ERIRA HADJI.Q ; porteur du master architecture, ülle et territoirc.
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2.INTRODUCTION GENERALE

La cote était toujours l'une des contexte naturel les plus attirant de l'activité humaine, et

l'élément de pèse le plus influents envers le tissu urbain adjassant a la cote, dont un rapport

pétré de logique avec la mer, lui permis de créer sa singularité, s'exprimé, se stmcture et se

restntcturé, en profitant des caractères de particularité qu'oflre la mer à la ville côtière .

Outre, la beauté paysagères fascinante, le merveille plan d'eau jumelé de la beauté des

plages qui épouse celle du grand bleu, l'étalé verdoyantes surélevé sur des montagnes qui se

baignent dans la mer, et en fin l'inspirant couché de soleil, sont tous des expressions qu'on

dessine dans l'imaginaire quand on parle des zone côtières.

Ces expressions qu'on Ies vient de citer, motivent et provoquent tous le développement des

activités d'agrément, de loisir, de découverte et de détente au sein du contexte naturel en

question (la cote) , ou d'une manière global motivent le développement touristique.

Le tourisme côtier est un phénomène d'une ancienne existence. au fil du temps, et avec le

développement socioéconomique accélére qu'ont connu les villes côtières, ce phénomène a

changé d'empreintes, d'un simple moyen de satisfaction des désirs de découverte, détente et de

distraction, a un grand marché d'offre et de demande , ou les revenues économiques est

l'objectif primordial et majeur de tout activité touristique côtière, ce qui a engendré de grave

conséquence sur l'environnement côtier d'une part, et sur les caractéristiques socioculturels des

villes côtières d'accueil d'autre part. Cette réalité qu'a produit ce modèle du tourisme côtier,

l'irresponsable envers l'environnement marin et sa fragilité, irrespectueux envers la société

autochtone d'accueil et leurs mode de vie, a imposé qu'un changement dans la manière de

penser l'action touristique est indispensable, a un modèle plus paisible, intégré aux conditions

environnemental et urbaine de la ville côtière, tout en créant un équilibres en termes de

d'importance entre les 03 compartiments socioculturel, environnemental et économique

structurant la vie urbaine. L'intention de favoriser l'appuie équilibré sur ce trip§que dans un

développement touristique, fait systématiquement appel à la projection des principes du

développement durable, ou plus précisément au concept du tourisme durable.

L'encadrement des stratégies de développement touristique côtier dans un contexte plus

responsable, respectueux et rationnel, porte en premier plan sur la réduction les effets et

dévastation produite du tourisme sur l'environnement côtier, car la vie et l'attractivité d'un

J
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tourisme côtier est en relation direct avec la qualité du potentiel naturel, et assuré sa pureté et

une assurance a l'attractivité touristique côtière.

Mais, les interventions touristiques côtières (stations balnéaires, villages touristiques)

s'installent au sein d'une ville littorale, avec toute l'ampleur urbaine, historique, sociale et

culturelle d'une ville, la focalisation sur la durabilité de ces installations en isolement de la ville

de la ville , et en toumant le dos au tissu urbain côtier avoisinant , va contoumé les résultats

attendu d'une action touristique, de créer une source d'attractivité et un moteur de vivacité de

la ville, tout en essayant d'amélioré la qualité de vie urbaine côtière, a un moyen distructeur de

la singularité environnemental, et de perturbation du mode de vie déroulé, et d'une façon

globale, un mal en plus qui s'ajoute au dysfonctionnement déjà existant.

l'antagonisme enregistré entre le tourisme et ces apports valorisants l'attractivité de la ville

côtière avec les effets destructeurs qu'engendre le tourisme un milieu de caractère fragile, qui

s'ajoute à une situation de dysfonctionnement que connue la ville côtière, empêche et impose

une p§ection touristique dans un cadre plus responsable envers l'homme et la nature côtière,

moins affectant envers l'ensemble vivez , et surtout intégré dans I'ensemble existant, ces

besoins , et ces modes de développement, ce qui fait appelle au principes du développement

durable, ou plus exactement, au tourisme durable.

3.PRESENTATION DU THEME

Le milieu littoral, depuis longtemps est l'enveloppe le plus affirant à être l'acète portante des

actions et interventions humaines dans divers domaines. Mais ce contexte naturel, par ces

caractéristiques morphologiques, et en dehors de ces avantages offert pour quelconque activités,

et aussi très sensible et dommageable par les actions de production de masse qui s'effectuent

en dehors des mesures de respect de la particularité naturel du littoral.

La réflexion non seulement opportuniste, mais aussi protectrice des atouts naturels du milieu

littorale, fait appelle au tourisme durable, une pratique qui repose théoriquement sur Ia

complémentarité des 03 piliers environnemental, social et économique, pour arriver à realiser

la participation de la société local dans les activités touristiques, et par conséquent aux bénéfices

du produit touristique d'une part, mieux s'adapté aux réalités et conditions environnementales

locales et assuré le minimum d'impact sur l'environnement d'autre part, tout en gardant la

vocation économique commercial du tourisme, et la rendre plus équitable.

4
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Au seine de notre thématique traité en de notre thématique traité, en va essayer de mettre la

mains sur les influences du tourisme durable sur la qualité de vie dans les villes côtières' et

d'arriver à comprendre le relations qui peuvent avoir lieu entre les besoins des touristes, et ceux

de la population autochtone, et de déterminer les principaux fondements, pour une intervention

touristique durable en elle-même , et avec sa relation et intégration à la ville côtière, tout en

passant par un 'échelon de connaissance sur le tourisme durable, et sur la ville côtièr€ , ces

caractéristiques, atouts, et freins face à son développement passif.

4@I.LES DITT'ERENTES ECHELLES DI] CAS D'ETI1Df,
§gg!§g : rutcur.

En s'interessant plus sur les wilayas côtières du pole nord-ouest algérien , Mostaganem

comme l'exemple concret de cet antagonisme. Mostaganem, avec sa bonde littorale de 124 km,

et sa bank foncière touristique de l6 zets d'une super{icie total de 4724 ha ( I ére place en termes

de nombre et surfaces de zones touristique)2 reste incapable d'offrir un produit touristique de

qualité, à la hauteur de diversité naturel, et valeur patrimonial, avec une infrastructure

touristique pareille, sachant que Ia structure d'accueil de la ville se presente seulement dans les

16 hôtels non classe, et 34 autres structures (source : M T A 2012),

Notre aire de projetassions urbaine va être I'ensemble composé de la plage kharoub4

Meterba, et la plage sidi medjdoub. Cet ensemble de l'extension est de la ville appelé kharrouba,

et malgré sa position favorable en matière d'investissement touristique, avec plus de 1400 m de

cote, se trouve toujours marginalisé, et loin d'une volonté de I'inscrire dans une vision de

développement touristique.

Le terriloire trord ouest la ville\Ios KharroubaLa

2Sources : MTA 2012

4,PRESENTATION DE CAS D'ETUDE

l,ler rêditerranée+ I

CtI I
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5.PROBLEMATIOUE

Le littoral algérien, ce compartiment capital et marquant dans la composition géopolitique

du pays, qui s'étale de l'Oued Kiss à Tlemcen de I'ouest , jusqu'au Oued Souani Es Sebaa d'El

Taraf a L'Est, sur une ligre de cote qui dépasse les 1200 km, est du aux caractéristiques

naturelles du riche écosysèmes qui lui distingue du reste des territoire géographiques du pays

,commençant par la mer , et [e riche rivage diversifier entre zones rocheuses , et plages

sablonneuses, passant par les remarquables et uniques zones humides subdivise en sebkha et

lacs , et arrivant aux pleines littoral marqué par ces fortes qualités de terres fertiles, tout ces

caractéristiques morphologiques et paysagères , en plus des conditions climatiques modéres qui

incite différentes sortes d'activités humaines au seine de cette bondes côtiàe, est classé en tête

des territoires geographiques les plus attractifdu pays.

Ces poæntialités naturelles, ont influencé le réseau de ville fondé et évolué sur ce territoire

geographique, dont une relation de dépendance est creé entre la ville côtière et ce territoire, qui

se manifeste clairement dans les caractéristiques de singularité faisant distinguer une ville

côtière d'une ville de l'intérieur du pays. Une ville côtiere, est un véritable point d'attractivité

économique, social et touristique, d'abord par sa position stratégique de porte du pays, et un

point d'échange économique et socioculturel entre l'intérieur est l'extérieur du pays, outre, le

fort potentiel naturel précédemment cité, jumelé à un acquis patrimoniale considérable, d'une

diversité rrmarquable, regroupe les traces de passage de plusieurs civilisations, ce jumelage

constitué de la nature et patrimoine au seine de la ville côtière, lui a permet une attractivité

touristique remarquable, contribuer a la vivacité de la ville côtière.

r Problânatique de I'envircrurement marin : cas du littoral oüest algérien. LANAIIAL Farida, Maite assistante. SALEM
Abdelaziz Professeur, d Universite d'Oran 2

6

Tous ces atouti et point de forces propre à la ville côtiere qu'on vient de les cité, ont participé

à un dweloppement socioéconomique accéléré, suivi d'uoe évolution intensive de la population

littorale, et c'est le cas de la bonde côtière algérienne, ou on compte « environs deux tiers de la

population national se concentr€nt sur Ie territoire des villes côtieres qui ne pÉsente que 4 o/o

du territoire national »r, cette pression démographique exercé sur les villes côtières algériennes,

ajouté au processus évolutif des activités économiques littoral, ont cause de graves

conséquences sur la ville et I'environnement côtier simultanément,parmis eux, l'urbanisation

anarchique qui c'est émergé avec l'absence d'une planification adéquate aux villes côtières, en

plus, la littoralisation et concenEation de l'urbanisation d'une façon linéaire, parallèle a la cote,

en marginalisant l'arrière-pays de la ville, ce qui cri un déséquilibre urbain, et mis en péril
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I'environnement marin fragile, et le rendre vulnérable a de phénomènes destructifs,

principalement : l'érosion côtière, et Ie recul de trait de côte, ajoutez y a la pollution du rivage,

produite principalement de l'industrialisation et l'activité portuaire.

Le développement d'une activité touristique, de tel câractère, saisonnière, pauwe en matière

de mixité fonctionnel, anarchique et irrationnel envers l'environnement côtier, dans un état des

lieux épuisé de problèmes cité precédemment, va aggraver cette situation de plus en plus. A

pa(ir de cette situation d'opposition entre le potentiel naturel, favorisant un développement

touristique, au sein de Mostaganem d'une part, et la réalité du terrain qui se chevauche avec les

effets désastreux marquant ce modèle du tourisme, oblige les acteurs de la ville, et decideurs

du tourisme de se rencontrer dans une reflexion de penser âutrement le tourisme côtier, un

tourisme qui prend en charge le confort et la qualité de vie des deux types de population, les

autochtones et les touristes, moins néfaste sur la biodiversité littorale, sans faire obstacle aux

apports économiques touristiques, de penser à un tourisme côtier durable.

Donc, quelles sont les âpports et les âspects d'influences d'une stratégies touristique

durable dans le développement de la qualité de vie urbaine côtière ?

Autour de cela, deux autres questions peuvent être posées :

7

Mostâganem, une ville de classe intermédiaire du bassin Oranais, et une image réduite des

ülles côtières algériennes, péfé de qualite environnementaux et patrimoniales, qui lui permet

de fonder un tourisme rÊflétant ces potentialités maritimes, pittoresques et patrimoniale' Le

tourisme côtier est la forme la plus répondu à Mostaganem, durant la saison estivale, la ville

demeura une destination favorable, et un lieu d'attraction d'impoftant flux touristique, qui veut

dire une augrnentation brusque de la pression, et de consommation des ressources locales, sur

un tissu urbain qui soufhe déjà d'une pression originaire, et d'un dysfonctionnement dans sa

relation avec la mer. L'étalement urbain principalemen! est à l' origine de ce

dysfonctionnement, cela apparait clairement, dans le franchissement du cadre bâti les limites

du rivage protéger, au[ement dit, les zones non-aedificandi, et dans l'agression du foncier

destiné au développement des activités touristiques, par un cadre bâti de caractère heterogène,

marqué par l'absence d'une typologie et la négligence d'un style architecturale reflétant la

vocation touristique. Cette situation, encourage I'expansion de la precarité dans les structures

d'accueil touristiques au niveau de la ville, et tous ce qui va être produit de cette precarité, en

matière de gestion des résidus de I'activité touristique.
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Comment réalisé une conciliation entre la volonté de fondé un milieu tourisüque durable ;

basé sur le respect et la protection de l'enüronnement côtier, et les prescriptions d'une

attractivité touristique côtière ?

Et quelles sont les orientations de progr:rmmation et d'aménagernent touristique adequate à

une attractivité et vivacité touristique annuelle en ülle côtière ?

Dans notre présent modeste travail et afin d'assurer des résultats satisfaisants, tout en

interceptant dans un cadre académique qui respecte le processus connu et fréquent d'un travail

de recherche, on a commencé par connaitre le cadre physique introduit dans le cas d'étude dans

ces difËrentes échelles, du tenitoire jusqu'à I'assiette d'intervention, on se basant sur l'analyse

des données geomorphologiques et urbaines interprétés en cartes et plans, pour comprendre la

composition de ce complexe corps et ces différents éléments, consolidant ces connaisÿrnces pâr

des données numériques quantifiant l'élément humain et ces différentes interventions, pour

pouvoir faire la liaison entre les 02 facteurs ou acteurs, et faire en sortir le mal, et les points de

forces, qui doivent être les enjeux, sur laquelle se base la volonté de développer le cadre de vie.

Après la connaissance et fixation des enjeux de notre cas d'étude qui est le tourisme dans un

cadre de développement durable, et enlevé la problématique liée à ce domaine dans notre

périmètre d'étude, on a commencé la collecte des données et I'investigation des supports qui

aide à la compréhension de ce phénomène (le tourisme durable), tout en le reliant avec le cadre

physique qui est la ville côtière, pour comprendre la méthode de reaction entre les deux partie

constituant nofie thématique.

Enfin, on a utilise les resultats et recommandations tiré des deux étapes precédentes pour

cibler le site sur lequel on va essayer de projeter les résultats tiré de la partie de connaissance

du thème, pour pouvoir rependre a la problématique posée.

Et pour plus de pÉcision, le processus méthodique du présent mémoire est présenté sous l'ordre

suivânt:

l. Connaissance du cadre physique et géographique de cas l'étude :

L a. la collecte des données : presenté sous différentes formats, numériques ou imprimés, et de

diflerentes sortes, que ce soit graphique ou texte.

8

6.METHODOLOGIE DE TRAVAIL
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1. b. Après le recueille, un travail d'évaluation de la valeur et sources des données et documents

recueilli, suivi d'un traitement et analyse des données classe utile.

I . c. Les visites : qui paraissent fondamentale dans un travail de connaissance du cadre physique

et géographique de l'étude, sur ces differentes échelles (territoire, ville et site d'intervention).

Ces visites sont basées dans un premier temps sur les établissements et institutions

administratifs et universitâires. (DUAC,APC (service technique),CADASTRE, direction du

tourisme) et les universités de la wilaya de Mostaganem ET Oran, en plus des visites sur les

lieux ( la ülle de Mostaganem et le sire d'intervention a Kherrouba), pour des relevés , des

prises de wes , et tous ce qui est de la connaissance de l'état des lieux.

Ces méthodes et leur résultats, vont constituer le départ de :

-L'analyse territoriale effectuer sur le nord --ouest algérien.

-l'analyse urbaine de la ville de Mostaganem et lâ lecture typo-morphologique de la ville.

-enfin l'analyse de site d'intervention urbaine et architecturale. (Kharrouba).

2. a. Ia connaissance du thème : et des mots clé qui le conçu, ainsi que les différentes concepts

liées au thème choisi. Cette phase est basé essentiellement dans le recueille des données sur

l'étude de document recolté au sujet du thème traité.

2 .b. Etude d'exemples d'aires urbains subis une intervention urbaine autour du thème traité, en

essayant de tirer des principes a appliqué dans notre intervention urbaine.

2. c. Enfin, une étude thématique à propos du projet architecturale développe, en p{§sant par

une analyse architecturale de projets similaires.

T.OBJECTIFS DE TRAVAIL :

Notre travail, par ces différentes étapes, vise les points suivants :

- Améliorer la place et l'influence du tourisme au nord-ouest atgérien généralement, et à

Mostaganem spécialement, et traduit ces atouts naturels en produit touristique de qualité.

- Montré la possibilité d'une intervention touristique durable sur la cote Mostaganémoise, qui

assure un lieu d'agrément et de vacance sain, rationnel, sans diminution de sa valeur

économique.

9
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- Equilibrer la répartition de l'activité touristique à Mostaganem la ville, entre la frange ouest

et Est de la cote de Mostaganem, par l'exploitation du délaissé urbain côtier Est (Kharrouba).

- Assurer un maximum de temps d'utilisation des activités touristiques, et passer de la vocation

saisonnière à la vivification annuelle du site balnéaire.

8.STRUCTURE DE MEMOIRE

Quatre chapitres font la colonne vertébrale du présent mémoire, dont on a un chapitre

introductif, suivi par un état des connaissances et une présentation du cas d'étude dans ces

différentes échelles, sous le 2éme et le 3éme chapitre respectivement, pour ont finalisé par

l'expression architecturale dans le demier chapitre.

Le chapitre introductif porte sur un aperçu global sur ce pÉsent mémoire, débuté par une

pr€sentation des grandes lignes sur lesquelles repose le master ARVITER, avant d'ouwir une

fenêtre sur le jumelage fondamentale enfe le thème qui est le tourisme durable en ville côtière

dans notre cas, et le lieu, dont on a choisi Kharrouba à Mostaganem comme cas d'étude. Ce

chapitre porte aussi le soulèvement de la problématique générale, Ia méthodologie suivie ainsi

que les objectifs visés par ce travail.

L'état des connaissances est le 2éme chapitre dans lequel en défini et éclairé les concepts

que comprend notre thématique << le tourisme durable », et restrictif les caractéristiques du

milieu littorale ainsi que la ville côtière, pour enfin pouvoir définir l'impact et l,influence du

concept sur la ville côtière, tout en consolidant par des exemples similaires du notre thématique.

Dans le 3éme chapitre, dévoué au cadre spatial, autrement dit le cas d'étude, on ne va pas

seulement le presenté, mais aussi le appliqué une lecture analyique, sur ces différentes échelles,

allant du territoire nord-ouest algérien, passant par la ville de Mostaganem ciblé suite au

diagnostic territorial, arrivant à l'aire de projetassions urbaine qui est l'extension est de chef-

lieu Mostaganem connu par « Khanouba ».La concretisation de I'acquis théoriques

précédemment présenté, et le résultat de l'interpenétration du cadre spatiale avec les

connaissances théoriques est l'objet du 3éme chapitre, traduit dans une projetassions urbaine

programmé et concretisé selon les concepts acquis et exigences du site.

Le dernier chapitre est pour l'approche architecturale avec ces différents étapes prealable au

produit architecturale finale (l'analyse d'exemples, Ia programmation, la genèse), et enfin une

représentation graphique du projet architecturale.

En dernier nous avons achevé notre mémoire avec une conclusion générale.

t0
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INTRODUCTION

Dans cette phase d'étude, en va essayer de mettre en lumière tous les concepts et notions en

en relation avec, d'abord par la détermination et définition du champ notionnel attaché au

tourisme durable, ces fomres et ces principes, puis d'explorer des connaissances auprès de la

ville côtière et ces caractéristiques, tout en passant par les interactions peuvent exister entre ces

deux compartiments du théme.Enfin, cette étape est achevé par une études d'expériences

similaires à notre thème ; pour enfin tirer des instructions et conclusions, qui nous sert d'appuis

Pour le suivant travail.

I. LE TOURISME DURABLE

I.1. DEFINITION DU CONCEPT :

Parler d'un tourisme durable, fait appel automatiquement au sens lié à la projection et la

mise en dynamique des principes de développement durable dans la planification d'une activité

touristique, mais aniver à une définition idiomatique du concept ne peut se faire sans rm retour

aux défrnitions les plus courantes du concept :

L'organisation mondiale du tourisme le définit comme suit : << Un tourisme qui tient

pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs,

en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des

communautés d'accueil. »l

I La demande en tourisme durable, mémoire magister en Managemen! Normandie Awil 2014.
2 BELBACHA Mohamed Lamine, la capacité de charge touristique au sein de la démarche du projet urbain pour
un tourisme durable :-cas de Constântine, mémoire Magisær en architecture, Constantine Juin 20t l.

ll

Aussi dans le livre << le tourisme durable »>, Herve. Depeme le définit « Comme un tourisme

respectueux de la qualité des sites, de l'équilibre des activités économiques, sociales et de loisirs

ainsi que des communautés d'intérêts des collectvites territoriales engagées dans des projets

d'équipements ou d'aménagements touristiques. »2

D'une définition a une autre, le tripÿque composé des 03 piliers environnemental,

socioculturel et économique s'émerge comme l'élément commrm ou s'articule les différentes

définitions, qui se mettre d'accord qu'une volonté d'un développement touristique durable ne

peut se realisé qu'en réalisation d'une économie üable, d'un bénéfice équitablement répartie,

une société respecte dans ces valeurs et authenticité culturelles, et ture écologie préservé dans

ces ressources et particularités naturelles, sur déférents ÿpes et destinations touristiques
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I.2. NAISSANCE ET HTSTO IRE DE CONCEPT 3

I1 est a signalé que la naissance réel du tourisme durable en tant que vision dans I'actvisme

touristique, complétement déterminé, est lors de sommet mondiale de la terre à RIO, mais, cette

émergence est passé par plusieurs arrêts historique qui précédent le sommet de Rio, et

participent à la formation et la progression de cette notion, sont par ordre chronologique :

Revenant aux origines, le 18 éme siècle a connu I'apogée du « tourisme vert », qui Furent

évoqué par des auteurs célèbres, citânt par exemple Lamartine ou Rousseau.a

Les années qui se suivent ont cormu une mise à l'écart de cette nouvelle tendance, jusqu'à

la 7éme decennie du 2(Xme siècles, qui connait la relance de cette notion de tourisme vert,

sous le nom de l'écotourisme, spécialement aux pays anglo-saxons. Cette pratique d'origine

anglophone, est le détonateur d'un phénomène plus grand, celui de tourisme durable'

Et à partir des années 70, les scènes commencent d'accéléré au sein du fondement de la

notion, et d'un événement à l'autre, ce concept de tourisme durable se développe. La figure ci-

dessous résume les événements principales qui ont constitué 'histoire du concept :

IÂElwQl.Processus de déycloppement du conctpt torrbme dürable. §9@: « HÈtoirc de tol]tume durable de

1972 ». Note élaboré€s Note éhborée pÙ lheb BOUGHNIM et Artoine LORRÂIN' Brürelles le l0/(D/09'

rvwÿ.gitp..orelweb/G ITPA3fl L I 4TOURISMECHRONO.

DATE EVENEMENT DISCRIPTON

1972 Le sommet des Nations
Unies sur le développement
humain (CNUEID

Ce sommet a connu I'impose du PNUE

(Programme des Nations Unies pour

l'Environnement), et donna naissance

au ministère d'environnements dans

plus de 100 pays.

1987

Sous le slogan « notre avenir à tous »,

ce rapport a était publier par la
commission mondiale sur

L'enüronnement et le développement,

comprenant une lere définition du

développement soutenable

I Mercure commerce équitable.
La demande en tourisme durable, mémoire Magistor en Managemenl, Nomandie ;Avril 2014.

4 La demande en tourisme durable, mémoirc mâster 2 en Management, Normandie ;Avril 2014,

12

Le rapport Brundtland
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1992 Le sommet de la terre à

RIO

Ou la notion de tourisme durable

connait émergence. Notamment, ce

sommet a ciblé sur la lumière des

Recommandations, de minimise

I'impact négatif de l'action humaine sur

I'environnement en I" plan, et maintenir

un développement touristique

économique, qui prend en priorité le

bénéfice des groupes locales et son

authenticité culturel en 2éme plan

La conférence mondiale

sur le tourisme durable a

<< Lanzarote >>

Connu aussi sous << le charte mondiale

de tourisme Mondiale >r, dans la quel

les pays réuni, et a l'instar de Leur

conscience vers le tourisme, et de par son

caracGre ambivalent, ou se rencontre les

aspirations des peuples au bénéfices

économique, qu'il est -à cause de la

manière classique dont il est pratiqué- un

élément de destmction de

I'environnemen! ont pu définir pour la

lére fois le concept de tourisme durable,

et l'intégré dans le programme d'actions

21 des nations unies.

1997
La déclaration de Berlin

Dans laquelle les coopérants ont fixé

comme priorité La préservation de la

biodiversité et l'écosystème contre

les impacts négatifs que peut causer

le tourisme, Specialement sut les zones

classées fragiles.

l3

1995



2004

La mise

notion

durable

à jour de la
du tourisme

En aout 2OO4, par l'organisation

mondiale de tourisme, qui donna une

définition actualise de la notion, par le

consolidé par l'affirmation du caractère

englobant du tourisme dtrable, dont est

applicable sur toutes formes ou types de

tourismes, et pour toutes destinations

2007

Fondation du C E D (Centre

d'Excellence sur les

Destination)

A Montréal, dont objectifprincipal est de

cenifier les destinations touristiques en

fonction des critères envitonnementaux

et sociaux (un ISO touristique).

I3. DE TOURISME I)I]RABLE 5

Les formes et aspects que qu'on va les décrivez de tourisme durable, a chaqu 'un son point

de particularité qu'il le distingue des autres formes, mais le point qu'il les articule tous c'est

qu'ils toument autour des principes de développement et de tourisme durable :

I3.1. L'ECOTOT]RISME:

D'après I'OMT et le PNUE, en entend par écotourisme l'aspect qü s'intéresse à la

découverte des milieux naturels, non seulement pour I'agrément, mais aussi pour des raisons

éducatifs, porte sur la compréhension de la composition naturelle ou culturelle des ensembles

naturels visités tout en préservant leurs inægrité.

I 3.2. LE TOI]RISME SOLIDAIRE :

Ce t)?e est basé sur I'intégration des groupes locaux dans la planification touristique' le

respect de leur authenticité socioculturelle et naturelle, et la répartition équitable des biens

génerés, mais la base fondamental sur laquelle rePose ce type est le concept de solidarité qui

relie les visiteurs aux visités. Ce type invite les touristes à la participation directe au processus

du développement économique des sociétés visiæs (le touriste soutient des actions de

5 Melle FERAH Siham, « tourisme durable et développement locale : cas de village mral de TALEZA{ollo<< ,

mémoire de magister, Annaba 20142015.
Mr. Mohâmed BEHNASSI, « Tourisme Durable : Fondements, Indicâteu§ et Apport au Développement des

Pays du Sud », article a été publié dans le premier numéro de la R€vue de Droit et de Sciences Sociales (uin 2008),

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales d'Agadir-
Mr. Louis Jolin, Professeur retraité et associé Déparæment d'études urbaines et touristiques ESG

UQAM, « Colloque: Le tourisme social est-il récuperable? Bruxelles, le 4 decembre 2015.

t4
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développement, participe au financernent d'un projet social ou peut même agir à titre de

bénévole dans le cadre d'un programme specifique.)

I.3.3. LE TOURISME RESPONSABLE:

Connue aussi par le tourisme éthique, ce type fait Éférence à la conscience sociale et à la

façon de voyager du touriste. Le touriste doit se comporté dans le cadre de respect de

I'authenticité socioculturelle local, et profité des offres touristiques loin de la détérioration du

milieu naturel ou habité.

I.3.4. LE TOTJRISME EQUITABLf,, :

Dérivé des principes du commerce équitable, dont il fait en sorte que les communautés

locales soient impliquées dans les prestations touristiques et bénéficient des retombées

économiques, et p:r coruÿéquence une réduction de I'intervalle séparant les territoires pauvres

des territoires riches, en favorisant I'emploi du personnel local, I'achat local et la redistribution

équitable des revenus d'opération

I3.5. LE TOI]RISME SOCIAL:

Une sorte de tourisme durable qui cible de rendre I'offre touristique à la portée du plus grand

nombre possible, en particulier la tranche de la société constituee des familles modestes,

handicapés, personnes âgees, et << qui visent aussi la qualité de la relation entre les visiteurs et

les communautés d'accueil ... >>6

13.6. L'AGROTOURISME :

« Est une activité touristique qui est complémentaire à l'agriculture et qui a lieu dans un

espace d'exploitation agricole. Il met en relation des productrices et des producteurs agricoles

avec des touristes et permet à ces demiers de découwir le milieu agricole (dans rôle de favoriser

la découverte du milieu rural et des produits regionaux, de mettre en valeur les paysages

ruraux. . -) >>7

I.4. PRINCIPE DE TOURISME DURABLf, :t

S'inspirant des principes énoncés dans la Déclaration de Rio sur I'Environnement et le

Développement, ainsi que des recommandations de I'Agenda 21, les principes doivent être suivi

pour un tourisme durable sont les suivants :

1- L'appui du développement touristique sur

Les critères de durabilité.

6 Mr. Louis Jolin, Professeur retraité et associé Département d'études urbaines et touristiques ESG
UQAM, « Colloque: Le tourisme social est-il recupérable? » Bruxelles, le 4 décembre 2015.
7 YVES Tinâd : « ou tourisme technique »,1997,p25.
E Lâ Charte mondiale du tourisme durable, Lanzarote, îles Canaries, Espagne, 27 et 28 awil 1995,

l5
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2- la diversification des produits touristique

3- la solidarité des acteurs du développement

touristique, public ou privé et sur différente

échelles.

4- la nécessité d'un partenariat regroupe les

Autorités et les ONG, pour les actions de

Planification intégé du tourisme.

5-promouvoir resultats de l'action touristique

sur le patrimoine culturel, et protégé l'identite

locale.

G protection du patrimoine naturel et culturel

par la mise d'ceuvre des instruments de gestion.

7- l'intégration de l'activité touristique dans les

Strategies de développement économique local.

8- la promotion de systèmes de gestion

touristique compatible avec la nature , et

des études de faisabilité permettant la

Transformation du secteur.

9- la repartition équitable des bénéfices

d'activités touristiques, et faire appel aux

fixations des prix , ainsi qu'à un plus de

participation au profit de projets touristiques

environnementales.

l0- réduire la part des énergies utilisées et

déchets engendres du transport liée aux

activités touristiques, et encouragé le

recyclages.

ll- l'évolution de droit a I'information ,et

le Facilite de transfert des connaissances, et

la recherche en matière de tourisme durable.
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I.5. LES PRINCIPATIX f,,NJETIx D't]N TOTJRISME DTJRABLE

- Au niveau économique : en addition du « fondement d'un marché touristique viable

économiquement tout en répartissant la richesse prodüte sur I'ensernble de la société avec ces

diflerentes classes, la durabilité touristique fixe aussi comme enjeux l'augmentation de la

compétence et la compétitivité des entreprises ou organisations touristiques>>e La politique

d'aménagement touristique vise aussi << de contribuer au rétablissement de I'equité territoriale,

Afin d'aboutir à un développement économique, il est nécessaire de se preoccuper de :

politiques sociales spécialisés, développement des inÊastructures, notamment de transport de

la communication, disponibilité des ressources et leurs gestions intégrées afin d'assurer leur

durabilité »ro

- Au niveau social : les préoccupations du secteur dans ce pilier a comme enjeux I'homme

sa relation du gagnant/gagnant avec le tourisme. D'abord par satisfaire tous les besoins liées au

tourisme des 03 catégories de personnes constemés par I'actiüté touristique : les touristes, le

personnel employés dans le tourisme, et la population locale des destinations touristiques, et

pour les différentes tranches d'âge, et difftrentes capacités (ex. : normal ou de mobilité réduite),

en plus , donné l'avantage au formes du tourismes plus responsable envers la société locale, qü

respecte son mode de vie , et qui garde la culture et coutumes des populations locales à I'abris

de tout sortes d'agression culturelles, outre ,« le respect des droits des personnes la lutté contre

la precarité et l'égalité des chances , et la protection de la diversité culturelle »12

e Es-ssamery Issam, « le tourisme durable; avantages et enjeux »; mémoire lin d'étude Master « tourisme
responsables et développement humain », facultés des sciences, université AMelmalek Elssaadi, Tétouan
r0 Mr. OUALI ,Mohamed Mr -OUCHENE Lamri, « Aménagement touristique durable et valorisation du littoral
de Bejaia », mémoire de recherche de l'obtention du diplôme master2 en architecture, Département d'architecture
et d'urbanisme. Université Abderrahmane Mira Bejai4 page3
!r ldem
r2larbi Touhami, enseignent chercheur, « l'importance économique et sociale du tourisme mondial et
développement durable. », article de recherche, faculté des sciencesjuridiques, economique et sociales, université
Àbdel Malek Essaadanii, Tanger,page l5

t7

- Au niveau environnemental : qui se presente principalement dans la rationalisation de

I'utilisation de ressources naturelles (la bonne gestion de ressources) d'une part, et la

préservation de la pureté et originalité de I'environnement touristiques, par l'orientation vers

les énergies renouvelables, la gestion de déchets et des eatx usées , et la pÉvention de formes

de transport durable d'autre part. De plus « une sensibilisation des üsiteurs et des hôtes aux

problèmes envtonnementaux.et de la dépendance du tourisme et la qualité de I'environnement

et de I'accueil au sein des destinations. >>l 
I
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I.6. LES OUTILS ORGAIYISATEURS DU TOURISME DURABLE :'3

I.6.1. DEFINITION:

Tout comme les forrnes de tourisme durable, ces outils sont variés. On en distingue plusieurs

grands types : les chartes, les codes, les labels, les marques, les normes, les certifications, mais

également d'autres outils tels que l'Agenda 21, la démarche Natura 2000, les plans de gestion

des espaces naturels protégés ou encore d'autres-

I.6.2. TYPES D'OUTILS :

Se sont classés essentiellement sur 04 catégories : les Chartes et Codes, Labels et marques,

Normes et certification et autres outils :

I.6.2. 1. LES CHÀRTf,,S ET CODES :

Afin de fixer des règles d'éthique du tourisme aux niveaux social, environnementâl et

économique, des chartes et des codes ont é1é creés, en général par des organismes

intemationaux, des professionnels, ou des associations. Les signataires s'engagent à respecter

les regles qu'elles édictent

t.6.2.2 .LABELS ET MARQUES :

Les labels et les marques, dans le domaine environnemental, sont des outils qui permettent

aux professionnels du tourisme de communiquer auprès des touristes, d'autres professionnels

du tourisme et des divers organismes sur leur implication dans un tourisme plus durable.

I.6.2.3. NORMES ET CERTIFICATION:

En terme de normalisation, il existe deux ÿpes d'approche : - I'approche produit que I'on aborde

par la création de label par exemple ; - I'approche processus, comme pour les normes ISO 14000

qui représentent une famille de « normes génériques de systeme de management ».

-Norme : Les normes, dans le domaine de I'environnement, sont un modèle organisationnel

qui cherche à faciliter la maîtrise de I'impact des activités de production sur le milieu naturel.

Le management environnemental repose sur rme démarche volontaire de la part des entreprises,

qui peuvent être appuyée grâce à des outils Églementaires ou normatifs.

Ja Certification : La certification est une qualification qu'obtiennent les entreprises ou les

produits lorsque le mode de production se confonne arrx exigences de la norme. Cette

certification est déliwee par plusieurs organismes accrédités. Elle lie trois partenaires :

foumisseur de produits ou services / client / organisme certificateur.

rr L"aum LECOLLE, Conservatoire des Espaces Nâtur€ls du tanguedoc-Roussillon, Awil 2009
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II. TOURISME DURABLE ET VILLES COTIERES

Les villes littorales sont des villes qui bordent et qui se développent le long du littoral,

zone comprise enhe une étendue maritime et le continent. Elles figurent parmi les lieux les plus

dynamiques de la planète.

I 1. CLASSIFICATI D VIL

Il s'agit d'un classement selon la vocation et I'activité principal de la ville :

II.1.1. }'ILLES COTIERES TOURISTIQTJES :

Ce type de vocation entraine la specificité

de l'activisme saisonnier, durant la saison estivale,

ou les villes côtières connaissent une fréquentation

et flux touristique, contrairement au reste de la

saison, ou se transforme en désertée.L'architecture

et l'urbanisme de ces villes est influencé par cette

vocation, par I'implantation et domination des

infrastructues assurent le déroulement des

différentes activités touristiques (accueil, loisirs,

distraction,.).
[!GJE. CANCUN AU MEXIQUE

§glXsg : wÿÿ.mcriquê-fr.c{m

II.1.2. VILLE LITTORALE AGRICOLE:

Cette vocation constitue un obstacle physique

Face au développement urbain de la ville par

I'extension, ce qui provoque un développement

urbain à l'intérieur du tissu existant. Outre,

l'agriculture est utilisee comme élément

d'aménagement d'espace, a I'image des jardins.

Mais , la valeur économique de l'exploitation

agricole, force I'utilisation d'engrais. ce qui se

reflète négativement sur l'environnement
FIG 03. AIN TAGOURAIT, CHERCHELL,TIPAZA,.

§9949 : esprcealgerieover-blog.com
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II.I.3. YILLf,, COTIERE II\DUSTRIELLE :

Iæ développement de ces villes dépend de

leur situation et proximite des ports et voies

ferrées. De sa par! I'espace bâti se caractérise

par la domination de I'habitat collectif, des

cités dortoirs, et de secteur secondaire qui

occupe une part importante

Ces câractères en fait de la ville côtière

Industrielle , une source de danger sur

environnement côtier, avec degré de pollution

engendré , ou ne pas avoir une activité

touristique.

[!Gj4. LE FoRT TNDUSTRTEL À BARcELoNE

§9!Igg : fr.drc.Ertirc.coD

II.2. CARACTf,,RISTIOUES URBAIIYES ET ARCIIITECTT]RALES DES VILLES

COTIERES

Quel que soit I'aspect du développement que prend l'urbanisme littorale, que ce soit linéaire

(le plus rependu en villes côtières, parallèlement à la ligne de cote), perpendiculaire à la mer,

ou saællitaire, les composants du tissu urbain de la ville se trouvent toujours basé sur des

aménagements spécifiques, citant sur le plan urbanistique :

II.2.1.LES PERCf,,ES VISUELLES :

La structure viaire ,en plus de sa

Fonctionnalité connue dans l'urbain comrne

relieur et séparateur entre les cellules constituant

le tissu urbain, exprime dans l'urbain côtier la

singularite de ce demier, sÉcialement au bord

de mer, ou les séquences et tançons en 1" plan

de I'urbain face au plan d'eau assure :

-des échappées visuelles pour l'intérieur du

tissue vers le plan d'eau

-régularisé l'air dans la ülle.ra IIGO§ : PERCÉE VISUELLE VERS LA ME& AI,GER

§9W. httpo://wwÿ€ooglc-dz

14 Mlle. BELAIDI Lilia /Mlle. SARAOUI Meriem ; L'impact du tourisme suLr le développement des villes
touristiques en milieu littoral ; Mémoire de Master AZUL ; institut d,architectu€ Blida 2016.
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II.2.2.LES ESPACES PI]BLICS :

S'impose fortement en ville littorale,

« Propose un espace de contemplation du

panorirma" dans lequel le piéton peut devenir

spectateur ou seulement se reposer, s'arrêter sur

lui-même. Les sièges sont disposés de sorte que

les personnes peuvent faire le choix de s'isoler

ou au contraire de rechercher le voisinage. Il

s'agit d'une invitation au voyage dont le piéton

peut se saisir. >>r5 reJ§. cÂNNq PRoMENADE LA CRoISETTE

§ggEg www.glob.ùofidry!.æt

II.2.3. L'IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION :

« Viwe sur le littoral, c'est assister au spectacle ÿms cesse mouvant des flots. L'habitant

devenu spectateur désire une architecture qui

offre une visibilité sur le paysage, qui le mette en

scène en cadrant et en organisant le regard.»>16.

Avec I'exploitation de l'agréable lue sur la mer,

la bâtisse doit rependre aux obstacles des vents

dominant, deux solutions répondu sont répartir

les vents à travers la fluidité de volume, ou par

création d'ouvertures FIG 07. D'ART MODERNE BILBAO

r I.2.4 .TECHIIeLE DE GoNSTRUCTToN : soürce rr'wikipedi''ory

Les éléments architecturaux inclus dans l'architecture côtière, sont une Éponse et influence

des facteurs naturels caractérisent le littorale, comme :

,les ouvertures : l'agréable we, et le microclimat imposent l'utilisation des grandes ouvertures

et des baies vitrees, et pour contribuer à refioidir les pièces en soiree avec leurs protections du

rayonnement solaire permettant l'éclairage et I'aération naturelle, et aussi Ia pénétration des

rayons solaires d'apport négatif, avec leurs protections (pare -+oleil).

15 Vincent Vlès Vincent Berdoulay, Sylvie Clarimont, « Espaces publics et mise en scène de la yille touristique »,
rapport final de recherche ,Université de Pau Direction du Tourisme et des Pays de l'Adour, page .35

16 « Architecturc & eaux »,page 6. w\À'\tr.fiac-centre.fr
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-les paresoleil: Les systemes de protection solaire assurent une qualite d'air optimale,

protègent de murs exÉrieurs de I'ensoleillement direct permettent une ventilation par

convection dans le sens vertical, permettant l'ombrage des façades orientees au midi au sens.rT

EIGtqg-: H BALNÉAIRE A LE TOUQUET FIG(D. PÂRE-ÿ)LEIL RIEUR

§@: https://wwÿ.google.com @g : http§://tÿw€oogl,àcom

I I.2.5. MATERIAUX DE CONSTRUCTIONS :

C'est à la base de facteurs climatiques que se fait la distinction entre maleriaux convenable

aux milieu littoral et autre classé de faible ésistance face aux agressions climaüques qui

singularise le milieu marin, comme I'humidité, les vents, le soleil, et la corrosion par l'air salin

qui attaque en lo plan l'acier, et lui rond un choix a éüté, par contre, le milieu littorale favorise

l'utilisation du béton cellulaire, la brique , le bois naturel, les panneau isolé et le verre.

En revanche, et dans un souci de protection solaire des façades des constructions, il est

favorisé d'utilisé des couleurs froides et pastelles, tel que le blanc et le bleu.

II3.LES DIIT'ERf,,NTES SORTES D'IMPLANTATION TOURISTIOUES ATIX

VILLES COTIER-ES:r8

Ils sont classifiés et catégorisé selon la situation et l'époque de création en 02 ÿpes

principalement :

I I3.1. TMPLANTATTONS TOURTSTTQUES DES NOYAUX AI\CIENS PEUpLES :

Ce sont la résultante d'une évolution instinctif du territoire, et qui est par succession

d'époque et stratification des actions humaines devenue un héritage motivant de l'activité

touristique, a I'exemple des villages médiévaux et côtiers ou des stations thermales.

II3.2. LES STATIONS TOURISTIQIJES NOUVELLES :

C'est au 20éme siècle, et plus précisément après la seconde guerre mondiale que cette forme

l7 « Brise-soleil architectural », - www.duco.eu.
rE Thèse de magister de Dr. ICHEBOUBENE Youcef(une partie resumé par étudient).
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d'installation touristique prend place, par occupé des sites vierges selectionnés par les plans et

schémas de développement touristique.

II.4. PRINCIPES D'AMENAGEMI,NT ET PROTECTION DE LITTORAL :I'

Le littoral est une entité géographique qui jumelle entre la force en termes d'atouts et

d'oftes et d'atouts qui l'assurent en termes d'attractivité et de poductivite, et la faiblaisse de

son écosystème, ce qui necessite un aménagement specifique, base sur des recommandations

liee à la protection de son écosystème, et bien encadrejuridiquement, peuvent être resumé dans

les points suivants .

II.4.T. ENCADRf,, L'EXTENSION DE L'T]RBAMSATION :

L'extension de I'urbanisation est soit une nouvelle installation, un renforcement d'un

existan! ou une forte densification de l'existanl. Dans I'objet du maintenir et préserver un tissu

urbain continr:, la continuité s'impose comme un principe permettant une gérance économique

de l'espace, et de préserver les espace naturels, qui sont le point d'attractiüté du littoral.

E!G:!2: COUPES SCHÉMATIQUE MONTRANT L'EXTENSION LIMITÉE DE L'[,RBANISÂTION
§ggIgg! wÿw.doDnec&picrrdie.developpement-dur.blc-gour'.fr

re Planifier l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Ministère de I'Ecologie el du
Développement Durable Françâise, j ui llet 2006.

r

r

t
r.
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TlgIq. ISTÀNBUL, ULLE DE PEUPLEMENT
EXISTANT. §9glgg:istnbul-info.fr

FIG.II.SHAREM f,L SHEIKH, VILLE NOUVf,LLE
EXISTANT. §ggl§9: cheapholid.ys.com
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II.4.2. f,,NCADRE LE DEVELOPPEMENT DES INSTALLATIONS DE LOISIR :

Particulièrement les campings, qui prennent une place importante dans la capacité d'accueil

d'hébergement touristique.

L'installation des campings est interdite e dehors des ærrains et parcs residentiels de loisir

des secteurs prévus par les documents d'urbanismes.

II.4.3. DEFINIR LES ESPACES PROCIItrS DE RIVÀGE :

Ce sont les plus sensibles face à l'urbanisation, et pour cela" I'extension de l'urbanisation

dans ces espaces doit être limitée, pour les protégés et évité une forte exGnsion parallèle au

rivage. Généralement, les espaces proches de rivage sont plus larges en terr"ains naturel qu'en

terrains urbanisés.

[!§-f! : EXEMPLE DE DÉLIMITATION D'ESPACES PR(rcHES DU RIVAGE.
§gllsg: rvww.dotrtrc6.picrrdie.developpcoent{urrble.gouv.fr

II.4.4. PRESERVER LA BANDE DES 1OOM :

« Il s'agit de la bande inconstructible des 100 mètres instauree par la loi 90-296, dont la

largeur peut atteindre 300 mètres à partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du

milieu côtier. ».æ C'est I'espace littoral le plus fagile face aux risques prévient du plan d'eau

et en même temps le plus soumis aux pressions des activités humaines, notamment, les

installations nécessitant la proximité de I'eau sont les seul autorisés a être construit dans la

bonde des 100 m.

II.4.5. PROTEGE Lf,S ESPACES REMARQUABLES:

Ce sont les espaces sources de la singularité naturel du milieu marin, et l'élément d'atEaction

touristique et économique du littoral, et en même ternps les plus sensibles écologiquement. Pour

être classé remarquable, l'espace doit répondre à un ensemble de critères désigrrés par la loi

{ Des recommandations pour I'intégration des spécificités du littoral dans les instruments d'urbanisme en
Algérie, MEGHFOUR KACEMI Malika, Département d'Archit€cture USTO Université d'Oran, Oran, Algérie
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littoral. Généralement, les espaces littoral remarquables sont : les dunes, les plages, les lidos...

II.4.6. PRENDRE EN COMPTE LES RISQTJES NÀTT]R.ELS :

Les villes littorales sont des zones à haut risque, des risques communs similaires à ceux des

villes intérieurs, et autres particuliers liées à la singularité du milieu littoral, sont souvent : la

submersion marine, l'érosion côtière, l'inondation, le recul du trait de côæ, et la pollution.

03 raisons fondamentaux sont I'origine de ces risques : la fragilité du milieu, les pressions

humaines, et le changement climatique qui provoque de nouveaux phénomènes et risques

naturels-

Pour cela. les instruments et lois de l'urbanisme littoral doivent toumer autour de

l'anticipation des résultats de ces risques, et reduire I'impact négatif du phénomène urbain, par

la mise en place des mesures de prévention, protection et sauvegarde, et leur renforcé par force

de loi, et déterminé des zones non-constructibles.

II.5. PO OUE ALGERIENNE DE PROTECTION ET VALORISATION DU

LITTORÀLE:

Le littoral est une entité géographique nécessitant un aménagement spécifique, qui ne peut

se concevoir sans une reelle prise en compte des impératifs ecologiques indispensables au

maintien des écosystèmes et des potentialites économiques.

Etant donné les enjeux de protection et de péservation des espaces sensibles,

I'aménagement du littoral doit s'opérer dans un cadrejuridique clair et precis. La méthodologie

développée tient compte de la hiérarchie des normes et des insfuments à Savoir la loi relative

à l'aménagement et à I'urbanisme, la loi édictant les prescriptions particulières relatives au

littoral, le Plan d'Aménagernent Côtier (PAC).

La législation et instruments algériermes concemant la protection et l'aménagement du

littorale peut se résumé dans le suivant :

I I.5.T. LOI 02-02 DU 05-02-2002 DE PROTECTION DU LITTORAL :

Cette loi innove dans la mesure où elle revalorise une dimension naturaliste des espaces

côtiers. Elle ne définit pas precisément <<tm aménagement du littoral», elle montre plutôt que la

protection et la valorisation contribuent de façon générale à I'aménagement. Un aménagement

qui rompt avec l'idée répandue jusqu'alors que I'aménagement signifie équiper plus, construire

plus. L'aménagement du littoral n'est plus inscrit dans une logique productiviste, mais plulôt

dans la perspective du Développement Durable.

I I.5.2. LE PLAN D'AMENAGEMENT COTIER (PAC) :Le PAC a pour objet de délimiær

l'espace littoral et d'identifier les différentes sources et formes de pollution et d'érosion.<< Afin
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de protéger les espaces côtiers, notamment les plus sensibles, les conditions d'élaboration du

Plan d'Aménagement Côtier, son contenu et les modalités de sa mise en æuvre sont fixés par

le décret exécutif n"09-114 du 7 awil 2009 qui a pour objet de délimiter I'espace côtière,

montrer les différentes sources et formes de pollutions, faire un bilan ecologique et identifier

des occupations et des atteintes au milieu- »21

II.5.3. LE PLAI\I DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBAÀTISME : Iæ PDAU

fixe les orientations fondarnentales de l'aménagement des territoires concernés, il détermine la

destination générale des sols, la nature et le trace des grands équipements d'infrastructure. « La

protection et la valorisation de I'environnemen! la maitrise de l'étalement urbain, l'assurance

d'un cadre de üe sein et d'un développement durable qui améliore les conditions de vie de la

population d'aujowd'hui sans compromettre celles des générations firtures constituent quelque

objectif du PDAU. »,,

II.6.INFLUENCE DU TOTJRISME DI,]RABLE SUR LA VILLE COTIERE :

II.6.1. DA]rIS LE DEVELOPPEMENT DE L'ESPACE BATI :z

[æ tourisme dans son aspect global aujourd'hü favorise l'innovation et la singularite, il

represente un laboratoire d'application et d'expérimentatiorq des nouveaux concepts, tout en

essayant de faire apparaitre et de concrétiser, de nouvelles formes d'organisation spatiale.

Le tourisme provoque systématiquement l'ouverture sur les cultures, et participe à l'échange

entre les cultures et civilisations, et par consfuuent à la modemisation dans la culture des villes

et pays locales, et du milieu recepteur.

Cet échange et ouverture culturelle sur les cultures et savoirs faires étrangères, et avec tous

les bénéfices qu'elle peut apporter, engendre généralement une agression socioculturelle des

milieux recepteurs, du a un échange qui s'est fait dans un seul sans, ou le cadre de vie

autochtone a pris la position d'un milieu receveur, non seulement de l'élément humain et la

population touristique, mais de son mode de vie et son savoir-faire et bâtir aussi. C'est ce qu'un

tourisme dans une vision et cadre durable peut l'empêché, par I'orientation des aménagements

Touristiques vers la préservation de style et savoir-faire et bâtir local, authentique, pour

préserver un certain mode de vie connue, qui avait naissance et vie tout en se réferant du cadre

environnemental.

21 28 MECHFOUR, Kacemi Malika, Aoul Kheira TABET, « Intégration des Specificités du Littoral dans les
Documens d'urbanisme ».In : courrier du savoir [en ligne],juin 2007 n"08, VolE, pp.3342.
2 Ministre de l'habitat et de la construction direction de I'urbanisme et de la construction, « PDAU Intercommunal
Adekar-Beni ksila- Taourirt Ighil », édition déIinitive, 3l décembre 2013, p3r Mlle. BELAIDI Lilia Â4lle. SARAOUI Meriem; L'impact du tourisme sur le développemenr des villes
touristiques en milieu littoral ; Mémoire de Master AZUL ; institut d'architecture Blida 2016.
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SE LA VILLE RIN1

Santorin aussi appelée Thér4 est une île de Gêce situee en mer gee. Elle est lTle la plus

grande et la plus peuplée d'un petit archipel volcanique comprenant quatr€ autres îles, auquel

on donne parfois son nom (voir archipel de Santorin).

21 Mlle. BELAIDI Lilia /Mlle. sARAouI Meriem; L'impact du tourisme sur le développement des Yilles
touristiques en milieu littoral ; Mémoire de Master AZUL ; insfitut d'architecture Blida
a ldem.
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À ce stade, le tourisme durable dorme I'avantage à I'adoption des sÿles locaux' pour se

bénéficierdeleursavoir-faireenmatièred'adaPtationaveclemilieunature|etcesconditions

qui imposent une manière et des matériaux de bâtir confortable a l'aspect environnementale' et

c,estlecasdesanciennesmédinasetCasbahlittorale.(CasbahdeDelis,Casbahd'Alger).

II.6.2. DANS LE DEVELOPPEMENT DE L'ARMATURE IIRBÀINE :u

Rienetaucunnepeutnégligeroudévalorisel'apportdutourismedanslavivacitedespays,

particulièrement des villes côtières a vocation touristiques' et son empreinte dans le

développement de l'armature urbaine de ces demières' Mais ; ce même tourisme est la « cause

fondamentale du déséquilibre sur le plan spatial qui est caractérise par un surpeuplement de

certains espaces au détriment de peuplement et I'enclavement d'autres' on assiste aussi à une

disparité régionale et inter-régionale qui a induit des villes et des villages' >>25

Deplus,etsiunevolanted,undéveloppemerrttorrristiquedeszonescôtièresafortpotentiel

touristiquesmarginaliséouabandonnéesestmiseenpratique'celaengendredanslamajorité

de cas, et en parallèle au développement voulu, une agression de I'enüronnement et lâ

cohabitation naturel vie humaine existante, et une déformation apparente dans l'harmonie crié

entre la nature et I'espace habité, et pâr conséquent une reproduction de tout problème connues

dansleszonesdéjàurbanisé,dûàlareproductiond'unearmatureurbainesonaucunespeciftæ

du site.

Ceconflitqu,engendrelesinterventionstouristiques,entredéseqülibreinter-+égionalet

dévoration d'espace rural, peut être résolu, si une planification integÉ' durable sur le plan

environnementale'économiqueetsocioculturelle,donl'objetestderapprocherlesinégalités

inter-régional, produit entre les zones touristiques de la bonde littorale développé, et I'arrière-

pays de la mer marginalisé, par la motivation d,autres formes et aspects de tourisme, dans

l,objet d,une en dehors du tourisme balnéaire, et par I'orientation vers l'integra.tion des stations

touristiques littorales dans l'ensemble urbain et ces besoins, pour qu'elle soit et apportent des

solutions, et non pas devenir un mal en plus pour la ville côtière'

III. ETT]DE D'EXEMPLE
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III.1.1. SITUATION Gf,,OGRAPHIQUE :

Située dans le sud de la mer Égée, à 230

kilomètres au sud-est de la ftce continentale,

dans I'est de l'archipel de Santorin, du fait de

l'efiondrement de I'ancienne île, Santorin a la

forme d'un croissant ouvert vers l'ouest et un

profil dissymétrique : son littoral occidental est

constitué de falaises et l'altitude décroit

progressivement vers la côte orientale qui est

généralement basse.

I!GI!. LA PLAGf, DE K,AJTTARI.

&gg. rywÿ.grecs hotelcom

Carte0l.CATRE NTATIF DE SANTORIN
Source- https://c-poür{ire.coû.

III.T.2. POTENTIALITES ET CARACTERISTIQUES NATT]REI§ DE LA VILLE
DE SANTORIN:

III.l.2. l. Le climat de Santorin :

Est assez semblable à celui des autres îles, étés chauds rafraîchis par divers vents et hivers

assez doux avec de légères précipitations. Le climat dwant les saisons touristiques (awil jusqu'à

septembre) est très agréable. Durant le mois de septembre le vent peut souffler très fort.

Certains jours d'été, la visibilité est tellement bonne qu'il est possible de voir depuis Santorin,

les montagres de la Crète, situées à 70 miles nautiques.6

111.1.2.2. [,es plages de Santorin :

Les plages les plus célèbres, sont celles de Perissa, Kamari, Monolithos et la Plage Rouge.

Les plages de Perissa, de Kamari et de Monolithos sont de sable volcanique noir aux eaux d'un

bleu profond. Ces plages sont situées sur la côte est de llle et proposent plusieurs infra structures

touristiques. La Plage Rouge,la plus célèbre de lIle, se situe près d'Alcotiri.,

x www.grece.infotourisme.com. 201 7/01/2 I
27 ldem

!IG]s. LA PLAGE ROUGE
Source. wwÿ€rctr hotelcom

re!6: PLÀGE DE MONOLITEES
§@, rww.grcc! hotel.com

SANTIOiiTN ---+

6
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III.I.3. LE TOI]RISME ET LES INSTALLATIONS TOT]RISTIQTIES A SANTORIN:

Llle de Santorin est l'une des destinations preferets de toute la Grece, et elle attire des

milliers de visiteurs chaque année. Le spectacle qu'ofte Santorin est unique : c'est la seule île

grecque formant une longue falaise de 300 mèEes sur laquelle sont construits des .Santorin vous

propose de belles plages de sable noir volcanique, un grand nombre de sites archéologiques et

de musees à visiter, des produits locaux de haute qualite, d'excellentes specialités culinaires.2s

,ffiffi3f,"i.i8i,i
§qUEe : piDtGrcsLfr/erplore

III.f3.l. Le üllage d'Oia a Santorin

Iæ village d'Oia se trouve au nord de llle, à I I km de la capitale, Théra Située au sommet

d'une falaise, elle vous montre ses admirables maisons blanches et ses belles chapelles.

Le village abrite un programme de mixité fonctionnel touristique, constitué de :

J'hébergement touristique : constitué d'auberges et des maisons.

-commerce/gastronomie : magaqins, boutiques, cafes alignés le long des ruelles étroites.

-Culture : un musée maritime, galeries artistiques.

E!q!z.vr LLAGE D'OrÀ
Source. www.geo.fr

FIGI9.FORT DE PLACE AMOUDI
§ggIs§. es.d rea mstime-com

EI§2q.MUSEE MARITIME D'OI^
§gglsg. wrvÿ.travc}.to-§strtorin Lcom

EG.!!.VILLAGE DE FIRA
§ggXsg, www.Ilickr.com

a

.frt

cf(aaoet

Grà(r
,: llir''ar'a

F'
ïrJ tttl

{trl*'o
2t Idem

29

.t
I

..

.P,

a.I

t"

FIG2I.RUELLE COMMERCTAL
@, pL.bûy.conff r/touristiqüca-ois

-/ ,,

lo_) J l



III.1.3.2. Le village de Fira :

Fira est située au centre de la caldeira. Depuis tes ruelles de la ville, la vue sur la caldeira est

grandiose voire vertigineuse tant le bord de la falaise est proche. On peut admirer

I'enchevêtrement subtil de maisons qui ofte de nombreuses terrasses avec une vue imprenable2e

En plus de l'activité d'hébergemen! I'activite commercial a Fera est importante, dont Fera

est « un centre commercial géant » s.

III.T.4. DESCRIPTION URBAINE ET ARCHITECTTJRALE DE SÀNTORIN :

III. 1.4.1. Caractéristiques urbanistiques à Santorin

La morphologie du site rocheux, accidente

Sous forme de falaise, a influencé fortement

I'aspect urbain des fragments urbaines ou

villages sur l'ile, dont elle se présente se fomre

des entités compactes distancier de la mer, sur

une hauteur dominante. Ce positionnement

revient aussi à I'histoire de I'ile, pour des raisons

de securité.

TIGZ.ANCIEN PORT DE FERÂ
§9glgg:ÿww.damy.cotr stock-photo-trr.

E!G2I.LE COMMERCE A FERA
§qglgg : globc-reporterrcorn/G rèce

!!G24: VILLAGE DE FERÀ SANTORIN
§qg&: sc.lcscroûk!rc.fr/6.ale

D htç//www.3 semaines.info//f ira-capitaledesantorinO5.O2-20 I 6.
a htF//www.3 semaines.info//fi ra-capitale-desantorin05-02.20 I 6.
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E!g&.LES PA-RCOURS ETROTTES DE
LA SANTORIN
Source : htqr://footage.framepool.com

re2§.STRUCTURE URBÂINf, DE VILLACE L'OIA
§qggçg.wryrv.Bcalscroisiere.frlesctle

[!q!2. sANToRrN, uNf, FOnIE
DANCITE DU BATT

§gqE Httpr://tripof-life-fr

I,a structure urbaine des installations touristiques a Santorin (village d'Oi4 de Fera..) se

caractérise par un aspect respectueux de la morphologie du site rocheux, dont s'installent en

tout intégrité avec le reste de l'ile.

Se respect entre le site et installations touristiques, se tradüt dans la morphologie des

parcours étroites, et des ilots qui prerment des formes organiques, de fort densité du bâti.

III.1.4.2. Le transport au seine de I'ile Santorin :

- le mobilité au seine de la Santorin se

caractérise par la domination du

transport doux et collectif, autrement dit

transport durable.

-On relève les modes de transports

suivants : le transport maritime.

-les bus et taxi.

Je téléférique.

EÂ8I@.TR,ANSPORI ET MOBILITE A FERA (SANTORIN)
§gqE : hltp://cacsl€scroilicrE frlcac.lè.r{artori[
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III.1.43. Les aspects rrchitecturaur à Santorin :

Les villages de lTle de Santorin, sont semblables à petites maison§ de couleur blanche avec

des volets bleus, au milieu de ruelles très étroites. On se perd avec plaisir dans ce labyrinthe de

ruelles, pour découwir toutes ces maisons aux formes étomantes, des églises et des chapelles,

ou de magnifiques demeures abandonnées aprà le tremblement de terre de 1956.

EIGg2!.EXPLOITÂTION DE§
TERRASSES

§qgEgg : Jâcqu€sLanciaulLcom

IlG29, LES VOLETS BLEUS
§ggI§9 : Ile-€vrsioD.com

!!G;8, UTILISATION DES
MATEruAUX DURABLES
§g!!gg : footrge.framepoolcom

La majorité des maisons traditionnelles, poss&ent une cave qui est une sorte de prolongation

de I'habitation. Ces caves ont le privilège d'avoir une température ambiante et agréable durant

toute l'année. Un grand nombre de maisons traditionnelles deviennent surtout durant les

periodes touristiques, des hôtels, des pensions ou des villas. Ces maisons sont principalement

localisees à Thér4 Immerovigli, Firostefani et à Oia.

III.I.5. L'APPORT DU TOT]RISME DT'RÀBLE ST]R LA VILLE DE SA-I\TORIN :

L'influence du développement d'un tourisme a aspect durable au seine de la ville de Santorin

s'est apparait dans les points suivants :

III.1.5.1. Dans le développement de la structure urbaine de la ülle :

a. I)ans la mobitité urbaine :Le renforcement et la modemisation de 1a mobilité collectif

existante (par bateaux, par des ânes) par d'autres types de transport commun sont : lignes de

teléferique, bus, taxis, en plus de transformation de l'aérodrome de Sintorin a un aéroport.

SG;!2.TRANSFORT PTN BUS @.AEROPORT DE SANTORIN
Source :rÿww.Dlasa orinitiiNfer.coûr SoorEG : -ùtoordumonde.com

E!GJ!. Tf,LEPHERJQUE A SANTORJN
gggEg : www.photowry.corn
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b. Dans l,infrastructures urbaine : L,installation des équipements de services au bénéfice de

touristes et de population locale (hôpital , bureaux d'échanges, bureaux de poæs.. ')

ç4BIEO4. CARTE DES EQUIPEMENTS DE VILLÂGE
FERA. §qgIsg: sümlttertime-srlltorirlcam

III.1.5.2. Dans la revitalisation de la vie soci<Économique dans la ville :

-Par le développement des activités commercial touristiques qui s'ajoute au commerce de

proximité existant.

-La participation de la population locale de Santorin dans I'action touristique par la

transformation de leurs habitations aux maisons d'hôtes.

III.1.S.3.Dans la préservation de la culture

constructive de la ville :

-l'ile de Santorin est caractérisé par un sÿe
architecturale déterminant et identifiant la ville, dont

tout installation touristique nouvelle dans la ville prend

le même style dominant.

FIG34.IIOTEL PANORAMA HOTEL ;
§ourct: wwtÿ€rtec€.com/hotelÿCychdcs

III.I.6. SYNTHESE DE L'EXEMPLE D'ANALYSE :

La ville de Santorin est I'image la plus explétive de qu'est-ce qu'une stratégie de tourisme

durable peut apporter a une ville côtière, ou pratiqué ou participé aux activités touristiques n'est

pas qu'une simple et courte occasion saisonnière qui s'accélère ou s,endormie brusquemenl

mais une manière de vivre et d'habiter I'espace touristique, en tout harmonie, et respect envers

les 02 acteurs les plus influencé et affecte par le tourisme, l'environnement et la population

locale. A travers l'étude de cette exemple en peut conclure que la réussite à concevoir un

projet touristique est en fait la prise en charge des éléments importants suivants :

-Intégration en harmonie au site avec des formes oryaniques.
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-Implantation éclaté avec des hauteurs réduites afin de respecter l'échelle humaine.

-Occupation du sol : mise en valeur de l'espace naturel

-Minimisation du flux mécanique au maximum à l'intérieur du tissue urbain.

-Favorisé les modes de transports douces et communs.

-Usage des matériaux de construction locaux et durables : le bois, la pierre...

-l'adoption du sÿle architecturale locale pour les nouvelles installations touristiques.

-Introduire l'élément « eau » à l'intérieur du projet comme rappel à la mer, pour dynamiser les

parcours, et créer des ambiances par son ruissellement.

-la recherche de solutions naturelles de ventilation qui s'adaptent au contexte de la région.

-faire participer la population autochtone dans les activités touristiques.

CONCLUSION

l,a ville côtière est un lieu de mutation, qui né et évolue dans un milieu plein d'antagonisme

et de contradiction, entre potentialité, qualité exceptionnel, et de l'autre côté, fragilité et

sensibilité.

Pour cela, prendre conscience de tous les impacts et resultats qui pourront avoir lieu, et avoir

une intention de prévention est préalable à toute démarche d'intervention au seine de la ville

côtière.

Le tourisme et la ville côtière sont deux partie et compartiment du ptzzle de l'attractivité et

la vivacité économique, et échange socioculturelle, mais cela ne peut se réaliser parfaitement,

et sans engendrer des effets néfastes sur le rendement et I'articulation de ces 02 compartimen!

qu'avec l'encadrement du tourisme dans un cadre de responsabilité, respect et intégrité envers

la ville côtière, un cadre de développement durable du tourisme, qui tire ces orientations et

directives de la ville côtière même, de ces qualités, ces limites, et ces faiblesses.
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Introduction

Tout intervention urbaine ou architecturale, et le résultat et fruit de tout un processus d'étude

et d,analyse du cadre physique et environnemental en relation avec l'intervention, sur ces

différentes échelles, commençant du territoire, jusqu'au site d'intevention, en passant par la

ville au quelle appartient I'intervention voulu.

Ce processus prend en considération deux facteurs, le lieu et le temps, plus precisément,

l'évolution du lieu en fonction du temps, en prenant en compte tous les éléments qui contribue

à la formation et transformation du lieu.

I.1. Présen tion du territoire nord-ouest de

I'Alsérie

Autrement dit le tell occidental de l'Algérie.

C'est l'un des 03 compartiments du nord algérier1

qu'une superficie qui dépasse les 35600km2' soit

l.So/ode la superficie totale de I'Algérie, et d'une

façade maritime qui arrive à 270km.

CARTE 5. CÀRTE Df, SITUATTON NATIONALE
DU NOR-D.OUEST

§0gI§9 Google imsge

Les 07 wilayas de : Oran, Mostaganem

, Mascara , Sidi bel Abbes , Relizane , Ain-

Temouchent et Tlemcen, font la composante

administratif du territoire, ces limites administratif

sont les suivants : au nord, 270km de linéaire côtier

WCXCT| llg"^r^

JLercân&r tf(
tr.aef

sro

t.
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Çsr!s]6, LIMITE ADMINISTRATIVE NORD-OUTST

§9gggg Google image

Dans le présent chapitre, en va ess{ryer de comprendre l'état des lieux du site balnéaire

constituer du quartier sidi madjdoub, la plage kharrouba et Matarba, pour ressortir des points

de forces et de faiblesses, qui nous sert par la suite de plateforme, à partir du quelle en arrive à

intervenir en Iout harmonie et intégralité.

I. Analvse territoriale du territoire nord-ouest aleérien

1.1.2. a. Limites administratif :

1.1.2. Délimitation naturel et administratif du nord-ouest :
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méditerranéen, au sud, les wilayas de Tissemsilt, Tiaret, Saida" Naâma, à l'ouest La frontière

allégro-marocaine , et la wilaya de Chleff à I'Est.

1.1.2. b. Limites naturelles :

Le nord-ouest

morphologiquement

suivantes :

algérien est

par les limites

identifié

naturelles

Au sud la chaine montagneuse continuée contient

les montagnes suivent : prolonge le Rif marocain,

L'ouest pff les montagnes de Tlemcen (1843 m)

de Dai'a (1300 à 1400

CARTET. LIMITE§ NATURI,LLES
NORD.OUEST

§9gl!9 Coogle image

m) et de Sai'da (1200 m), a I'est la grande cour d'eau «le Cheliff», et au nord la mer Méditerranée

de plus de 270km.

1.2. Lecture analvtisue d nord-ouest de I'Alsérie :

L'analyse du notre territoire se base sur une approche systémique, par une lecture

synchronique des systèmes composants I'armature du territoire, et les éléments formant cette

Complexité.

læs systèmes mis çn lecture sont : système des eaux et sols / système urbain / système

productifl systèmes relationnel/ système écologique et patrimoniale.

Cette lecture systémique ne dépend pas du temps et enchainement des époques historiques,

ce qui implique une lecture synchronique de chaqu'un de ces 06 systèmes, donc d'une matrice

selon 02 axes, un des périodes et I'autre des systèmes est indispensable pour une meilleur

observation. L'aspect de cette matrice est présenté dans la figure suivante :

E!GJ!. SCHf,MA EXPLICATIF DE I.A MÂTRICE DES SYSTEMES.
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1.2.2. Svnthèse du diaenostic territorial

P,ülrti!.l:,:: :t ,l ltilia; CokrlL tt 7- ?6lc./I14. r'e

@E-!! : NORD D'ALGERIE REPRESENTE LA SYNTHESE DE DIACNOSTIC DE TERRITOIRE

§ggl§9 : aüteur.

Le tableau suivant énumère les principales caractéristiques du nord-ouest de l'Algérie :

Tablcau03.lcs princiP.les 8vsnt88cs ct inconvénierlts du territoire nord-oue§t

Sourca. Auteur.

Avantâges Inconvénients

o La diversité naturelle (Ressource r La centralisation des entités économiques

hydrographie) en ler lieux à Oran.

- les terres d'une capacité productive o La contradiction et le dysfonctionnement

dépassent 7130 km'z(20% de la surface apparaît entre le potentiel agricole et la

totale de territoire). réâlité productif (SUI par rapport aux

o Oran est la 2éme ville algérienne en surface SU).

économie urbain. . Négligence du patrimoine qui souffre de

r Existante d'une infrastructue plusieurs problèmes.

industrielle de type lourd d'une . Manque des infrastructures qü aident le

influence national. tourisme.

Contradiction entre la taille géographique

des entités urbaine, et la densité de

Éo{ 5
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o La richesse de patrimoine qui

représente I'identité des peuples et

des villes.

Une façade maritime de 270 km

considérer comme un avantage dans le

tourisme balnéaire.

population), qü ne suit pas la logique de

répartition surfacique.

1.3. Détermina tion des enieux du territoire nord-ouest

læ développement territorial global fait l'objet de tout schéma dans divers secteur.

La competitivité des territoires et I'objectif initial dans les actes de planification autoritaire.

Chaque stratégie de développement territorial vise a réalisé un territoire équilibré,

compétitif et attractif.

Pour arriver à ce triptyque (équilibre, attractiüté, compétitivité), une voulante de

développement global qü touche les différentes secteurs est indispensable, qui sont présenté en

classe dans la figure suivante :

EIgjQ. LES CLASSES DE §ECTEURS COMPOSANTS LA STRUCTURE TERRITORIALE.
§9gl§g : suteur

La détermination des points forts et faiblesse dans chaque secteur, dont est suivi par

l'identification des enjeux dans chaque unité administratif du territoire, passe par un constat fait

à la base de donné quantifiant dans chaque secteur.

(L'étude quantifiant et statistiques sectorials : voir annexe).

- Svnthèse de lecture quantifian t et détermination des enieux

Le territoire nord-ouest est une entité complexe, constitué d'un ensemble des unités, a

chaqu'une de ces unités (wilaya) ces carâctéristiques, ces potentialité et ces faiblesses, donc sa

liiltor

§€fturFûü
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Sera évident d'avoir une spécification de la vision de développement dans un secteur Précis ou

plus pour chaque wilaya de territoire, c'est ce qu'on dit par la détermination des enjeux'

A la lumière du diagnostic territorial fait, on a pu en sortir les principaux enjeux dans chaque

Wilaya du territoire tell occidental.

Les enjeux qui attendent notre territoire sont les suivant

.Un développement industriel principalement à Rélizen 
,

.Une vocation écologique/ économique par un développement agricole à'Tlemcen et S. b,i

Ahhes

.Une vocation touristique a Rélizen et Ain T'émouchent et principalement Mostaganem.

- Du diagnostic territoriale précédent, et en projetant le choix du thème sur les vocations

ensortie du diagnostic en question, en observe I'apogée de de Mostaganem colnme la ville la

plus convoité à recevoir une opération sous l'ombre du secteur touristique.

2. La ville de Mostasanem

2.1. Présentation de la wilava de Mostasanem

2.1.1. Situation

- Mostaganem est une wilaya de nord ouest algérien

,distante a 360 km de l'ouest de lacapitale

Alger,d'une surface de 2200 km et une façade

maritime de 124 km.

CETTC I6 .STTUAÎION GEOGRÂPHIQUE DE WILAYA
DE MOSTAGANEM

§gg!§g :Coogle imrye.
2.1.2. Délimitation

La wilaya de Mostaganem est limitée :

A I'Est par les Wilayas de Chalef et Relizan

Au Sud par les Wilayas de Mascara,Relizan

A I'Ouest par les Wilayas d'Oran

Au Nord par la Mer Méditerranée.

Crrte 17 .LIMITES DE LA WILAYA
DE MOSTAGANEM
Source :Googlc imâge.
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2,2. Accessitrilité à la wilava

2.1.3.a. Terrestre routiere: par plusieurs axes

routiers, dont quatre (04) d'importance

nationale et régionale à savoir :La RN 1 1, la RN

23, la RN 17 et la RN 90, lui permettant d'êre

reliée avec les principales Wilayat de la région

NordL/Ouest (Oran, Mascar4 hormis Relizane,

Sidi Bel-Abes...),

Ç44!9_!! : ACCE§§IBILITf, TERRESTRE
§9gI§9 google esrlh

2.2..b. P* reseau ferroviaire

Il existe une voie pour le transport

de marchandises reliant le port à la gare de

Mostâganem en direction de Mohammedia .

2.1.3, c. Par reseau aeroportuair

La Wilaya de Mostaganem disposed'un aérodrom.

Carte l9.lA LIGNE TERROVIAIRE
MOSTAGANf,M.MOHÂMÂDtA

§991ç9 : Google maps

2.1.3.d. Par reseau portuaire:

La wilaya compte trois ports :

-Port de marchandises de Mostaganem.

-Port de pêche de Sidi Lakhdar

-Port de pêche et de plaisance de Salarnandre.

Cart€ 20.LES PORTS ET AERODROME
A MOSTAGANEM

§ggMj auteur

Ponc(o.nm.r.i!l a
Po.rcdctÉdE U

Aérodro.iÊ +
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2.3. Caractéristiques naturelles de wilava de Mostaganem

2.3.1. Caractéristiques du milieu
phvsique

Mostaganem est située

à 104 mètres d'altitude sur le rebord

d'un plateau côtier.

Mostaganem se subdivise en 04

grandes unités morphologiques :

Les basses plaines de l'ouest, le

plateau de Mostaganem. Les zones

de montagne, plaines de l'est.
Carte2l LES MILIEUX PHYSIQUES DE MOSTAGANEM

2.3.2.Le r&eau hVdrogranhique: §quse-: google image

Un reseau hydrographique dense

mais de faible débit. Seul l'oued

ChéIitr, à ecoulement permanent.

Les plateaux est sont drainés par :

oued kramis / oued Zerifa/

roumane/ Sedaouala partie central

est drainé par la terminaison de

oued Chélif ; or la partie

ouest est faiblement drainé
Carte 22.LD RESEAU HY DROG RAPHIQUE A MOSTAG AN EM

2.3.3. Relief Source:auteur

Mostaganem est située à 104 mètres d'altitude

sur le rebord d'un plateau côtier. La ville

contemple à l'ouest la large baie d'Arzew que

termine le djebel Orousse..La ville est assise sur

les rives de l'Oued Aïn Sefra dont, à plusieurs

reprises et notammett en 1927,elle a eu à redouter

les crues. Elle se compose d'une ville neuve, très

étendue, et d'une vieille ville, plus compacte, Pr."i:i:lisation 
du relief à Mostaganem

accrochées de part et d'autre à un profond ravin creuse]ar-tU,in Sefra, qui arrose des jardins

La localité est située au débouché des plaines du Chélif et de la Macta.r

I Marc Côte, Guide d'Algérie ; paysages et patrimoine, Média-Plus, ville ?, 1996, p.319
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2.3,4. Le climat à Mostasanem :

Le climat de la ville est Méditerranéen tempéré par un hiver doux et un été relativement

chaud.

La temsrature moyenne est de 1 8"c près de la côte et de 24oc à f intérieur. Le sirocco souffle

dans les diverses zones entre l0 et 25 jours pendant les mois de Juillet et Août.

Tableau 04. Données climatiques à Mostaganem. Source : traitement statistique 2010 PDF "visit Alegria

Données climatiques à Mostaganem.

an

Mois jan. fév. mar. avr, mai jui. iui. aot, sep. oct. nov. déc. né
e

Température moyenne ('C) 11 12 14 17 19 21 24 25 23 20 16 13 17

Précipitations (no!A) 9272 60 40 35 I2 31646 76 75
52

4

l,a pluviométrie est irrégulière et varie entre 250 et700 mm/An. La région « Est » est plus

arrosée par rapport à la région « Ouest » (500 mm à 700 mm/An sur les piémonts Nord du

Dahra).

2.3.5. Les vents

Nord - ouest, froids et forts en hiver et

rafraîchissant en été avec une vitesse

maximalede 70km/h Le sirocco souffle sur

cette région souvent en été il souflle en

moyenne dix jows par an répartis entre juin,

juillet et août.

2.4.Caractéristiques socioéconomioues de Mostasanem

2.4.1. La pooulation :

Selon [e recensement général de la population et de I'habitat de 2008, Ia population de la

commune de Mostâganem est évaluée à 145 696 habitants.2

'?Ministère des finances, « Monographie de la willaya de Mostaganem 2012 » P 24

44

Fie42. DIRECTION DES VENTS
DOMINÀNT À MOSTAGANEM

§gg!§9! Google lmage
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Population de la commune de Mostaganem de l!§! à p!!

1886 1896 l90l r906 t9l I r s2l 1926 l93l t 936

12700 r 3800 17500 I8t00 22000 274U) 264U) 2 8400 37000 53500

1954 1966 1911 1998 2008 20r5

60200 69000 75300 10t800 101600 I 14000 r25go0 145696 821049

2.4.2.Données économiques :

2.4.2,a. L'agriculture :

L'agriculture est l'activité économique la plus prépondérante notamment par; la superficie

utile qu'elle occupe (S.A.l), 132.038Ha soit 19olo de la superficie agricole totale, le nombre

d'emploi qu'elle ofte (31,5% de la population occupée) et la richesse de ses sols qui se traduit

par une diversification des spéculations.

Les principaux produits agdcoles sont le maraîchage, les fourrages, I'arboriculture fruitière

et les céréales.3

2.4.2.b. L'Industrie :

La wilaya de Mostaganem

chef-lieu de la wilaya, et

l'industrie agro- alimentaire;

manufacturière et les carrières.

compte 08 unités industrielles qui se concentrent au

s'articulant autou de quatre branches principales:

l'industrie de bois et de la chimie: l'industrie

2.1.2.c.\e tourrsuce !4loltaganpaq

La région côtière de la Wilaya se caractérise par une géomorphologie riche en

paysages pânoramiques. Les vallées autour des Oueds, descendant

en canyons et s'ouvrent sur la mer formant de vastes plages, des caps et des collines

qui dominent les plaines agricoles.

A I'extrême Ouest du plateau de Mostaganem, on retrouve les forêts littorales.

Elles constituent une zone plane, qui se confonde avec le littoral et possède un

microrelief formé de dunes.a

3 lbidem
{ Ministère des finarrces, « Monogra.phie de la willaya dÊ Mostaganem 2012 »,pl I I
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2.4.2. c.l.Potentialités touristioues à Mostasanem :

a. Richesses de la cote maritime

La bande maritime s'étend sur une façade maritime de 120 Kms. Elle est

jalonnée de très belles plages, de forêts récréatives d'un riche parimoine

culturel et historique constituant un atout indéniable en matière de tourisme ce

qui a permis la réalisaüon de 15 zones d'extension towistique.

!ig4L PLÀGE SABLETTE MOSTÂGANEM
§gtlsgj VitsminêDZ.com lisl4 HADJAJ PLÀGE À MOSTAGANEM

§gll§gj commons.rvikimedia.org

03 sources connues au sein de la wilaya de

Mostaganem :Ain Nouisry Mekabert4

Sidi Benchaa.

c. Potentialités oitoresques E!d5: TTIERII{ALE ÀIN NOUI§SY MOSTAGANEM
Sourcer h tt o: //rryrÿw. dcw-mostsst nc m,dz

Le domaine forestier cadasté, occupe

de la superficie totale de la Wilaya.La

Méditenanéennes avec la prédominance

superficie forestière.Les forêts naturelles

56% pour les forets artificielles.

Csrte2J DES FORf,TS A MOSTACANEM
§ggM_igougle maps

une superficie de 30 767 H4 soit 13,56 %

flore est constituée essentiellement d'espèces

du Pin d'Alep qui couwe le tiers de la
occupent 44 o/o du domaine forestier contre

Fis46.FORET DE SIDI MOBAREK A MOSTAGA|IEM
§9gIg§_! Algeric360.com

_*€,Fc- ' -
.F

az.

t-!
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d. Potentialite culturelle et patrimoniales

Mostaganemestconnueparsonactivitéculturellemultiformeetintense'etcessitesde

valeurs historiques remarquables,a titre d'exemple :

Tobbana.Bordjettork-lagmndemosquée.BordjelMehal.lamaisondeHamidelAbd

- le palais du Bey M. El kebir

FIG 47 LES SITES HISTORIQ UES DE LA VILLE DE NTOSTAGANEM

§gsEj F. B0UZID (2015)

e. Infrastructures d'accueil touristiques :

Les infrastructures hôtelières de la wilaya sont au nombre de 07 hôtels non classés

avec une capacité d,hébergement de l'ordre de 269 chambre s et 522 lits réalisés.

E!8!9. HoTEL PHINICIA

§lglssitrtitement st{tistiquc 2010 PDF "visit Àlegris"
[!s4A HOTEL EL MoUNTAZEH
ffi;t""item"nt ststistique 2010 PDF "visit Alegriâ"

La wilaya de mostaganem est un véritable mine et source de potentiel de fort caractére

touristique , ou se rencontre I'attirante composition de naturelle de la mer et la terre , avec un

un musée historique d'une grande richesse quantitatif et quatitatif, qui s'ouvre sur cette jumel

de mer /terre
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2.5. La ville de Mostaqanem

La ville de Mostaganem, chef-lieu de wilaya de Mostaganem, et sa capitale, est sa sourte

primaire de valeur, cela peut se voir dans l'étymologie de nom « Mustaghanim », plusieurs

essais d'explications de l'appélation sont diversement conservés chez les populations locales :

MUSTAGHANIM serait composé de deux termes distincts:

MACHTA( station hivemale) et GHANEM (riche éleveur de moutons).

MOSTAGANEM: MARSA RANEM c'est à dire Ie port du butin.

MOSTAGANEM: viendrait de MISK EL GHANEM, c'est à dire abondance de troupeaux.

Ville côtière de I'ouest atgérien situé à 360 km à I'ouest d'Alger et à 80 km à l'est d'Oran.

La ülle de Mostaganem est bâtie en amphithéâtre , à deux kilomètres du rivage de la mer

méditerranée et se divisait en deux entités urbaines séparees par un vallon fertile ou coulait

oued Ain Safra .

2.5,.1.llistoire de la ville de Mostaeanem

Mostaganem est passé par les trois grandes periodes par lesquelles est passé toutes I'Algérie

et le Maghreb. Dans les cartes süvants ; on énumère les principaux fansformations qu'a

connues La ville de Mostaganem

f!g49, HOrr,L PHINICIA
Source : BOUZID.F.20l5

Période

frarçaise

ida'

Paiode
p§e-colonirh

200s

Algerie

Algerieune

Antiquité:

Agqaim dc

villqc
"catemæ' l8o s:

Dominaion

eryqnole

$200s:
inaion
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3.1'aire d'intervention urbaine

3.1. Présentation de I'aire d'intervenrion urbâine :

Nore aire de projetassions urbaine va être I'ensemble composé de la zet kharouba Meterba,

et la plage sidi medjdoub. Cet ensemble de l'extension est de la ville appelé kharroub4 et malgré

sa position favorable en matière d'investissement touristique, avec plus de 3000 m de cote, se

trouve toujours marginalisé, et loin d'une volonté de l'inscrire dans une vision de développement

touristique.

Fiquresl. IMÂGE SATELLITE- DU SITE D'INTERVENTION URBAINE PAR RAPFORT A LA VILLE.

lggI§gj google esrth modilier par I'ruteu.

[àne

Pé.im&re
de lô ville

I
Lêtende

50
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3.2. Motivations du choix site :

exploiter l'extention est de la ville de Mostaganem pour :

créer une nouvelle distination touristique sur I'autre tranche de I'axe littorale est -ouest , de

facon a créer un équilibre fonctionnelle touristique en terme de distination( Salamandre a l'est

et Kharrouba a I'ouest de Mostaganem)

Récuperer le délaisse urbain et poche vide de I'extension est en question.

Conurbation de I'extention kharrouba au reste de la ville de Mostaganem

valoriser l'agglomération de Kharrouba en tends que entré de la ville de Mostaganem du

coté Est

en terme du potentialité naturelles du site;

I'ouverture a la mer sur plus de 3000m de cote ; d'une part, se qui donné un site de multitudes

d'aspects littorales ( plages , falaises...)_se qui donne plus de valeur une intervention touristique;

et d'autre part , l'étalement dans le profond de la ville de kharrouba , se qü permet une forte

liaison entre les différents plans de I'agglomération par rapport a la mer.
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taartd.

! u."ttrt rim
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de h ville

0élarese

Collurbatio
nde2
€ntté

fieures2. IMACE SATELLITE :LES MOTMTIONS DE CHOIX DU §ITE .

_§9!Igg: google earth modifier pâr l'âuteur

33. Situation / délimitation :

. notre aire d'intervention urbaine est situ a 2.5 km a I'Est du centre ville de Mostaganem,

ces limites sont :

-Au nord ; la mer Méditenanée -a I'Est le cité khârrouba

-a l'ouest la cité ALN ET Elhana - au sud la RN 1l ËT la

. ce site s'étale sur 162 ha, d'une facade maritime de plus de 3000m,est composé de03 entités:

matarba , la zet Kharrouba et Sidi Madjdoub.

figure 53. IMAGE SATELITE : DELIMITÂTION DU SlTf, D'INTERVENTION URBAINE .

source : google earth modifier par I'auteur

3-4-morphologie du site

Le site de l'étude en question pésente globalement une morphologie accidenté, de diftrentes

pentes. les profiles süvantes démentes les différentes pentes qura ce site :

51

llaire
d'iîterventi
on urbâiae

cité atrJ /
elhên

lharoubàI

I
D

E

--
I

À

t-4
Ëjr. 

:, ,
2

,7',



CHAPITRE 03 : CAS D,ETUDE

max max

11 .4 0h

BB 11 47M
cc 19 vo 26.5 "h
o0 30Â 8.6 0/o 90M

FIG54.LA MORPHOLOGIE DU SITE.
.§9!I§! : google earth modilier prr I'rutcur

3.4. état des lieux :

3.4.1. I'accessibilité et flux mécanioues :

Notre site et lu sa surface bénifice d'une fluidité en accéssibilité, et de multitude de flux

mécaniques , dont on a essentiellement :

la RN 11 : c'est le plux fréquenté en flux ( iportant) il relie le site au centre ville.

la rue de hai essalem qui méne de la RN I I AU SITE DU Marabou'

I'axe 01 qui assure la mobilité sur le frond de mer

l'axe 02 : qui relie le quartier sidi medjdoub au RNl1

FIG 55. LE RESEAUX ROUTIER MENANT ÂI] SITE.

§ggI§pj google eârth modifier psr l'autêur
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3.4.2. Noeudalité :

EN résulte de I'urbanisation accéléré et multi-directionnelle de 'extension Kharmuba-notre

site- désormé entouré de noeuds , qü se positionnent généralement sur la RN 11, et qü sont

classé en 02 catégorie selon I'importance des axes constituant le noeud, ou selon le nombre,

dont en a:-næuds principales: N2 ;N3;N4-næuds secondaires : N1 ; N5 N6.

[IG-5O LES N(EUDS EN SERVICE DU SITE D'INTERVENTION URBAINE.

§gglsÊj google earth modifier plr I'auteur

3.4.3. Points de reoères :

Le site se trouve dans un milieu wbain on peut facilement le repérer grâce aux éléments

de repéÉs süvân1s :

FIG 57. LES REPERES DE SINGULARISATION DU SITE URBAIN
lqllsgj google Errth modifier plr I'ruteur
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3.4.4.L', t de bâtis :
3.4.4. a l'étât fonctions :

À l' exception de la cité universitaire 2000 lits,et l'autre cité d'Essalem, le contexte du site

est à vocation résidentielle. Il y a peu des équipements administratifs qü se localisent à

I'extrémité Nord-Est du terain le long de la route nationale nol 1.

E!g§g. TYPOLOCTE DE BÀTls EXISTANT ENVIRONNANT.
§gU§9_! google eortb Eodifier pâr I'aoteùr

Dans notre site la hauteur varie entre R+l et R+4:

* L'habitat collectif représente lâ hauteur le plus élevée, du au typologie densifier de R+4.

*Le gabarit le plus dominante c'est le : R+l et R+2 : de habitats individuels du quartier (SIDI-

ELMAJDOUB).

*ls R.+4 caractérise l'habitats collectifs 300 logements et 348 logements, la cité universitaire

2000 lits.

3.5. Caractéristiques climatiques et contraintcs :

le terrain est face au vent dominant du cote nord oust . c'est un régime méditer rangé en avec

une opposition nette entre deux saison bien tranchées une saison entièrement sèche et chaude

une saison fraiche et pluvieuse .Ce qui concerne les vents : assechantes (sirocco) qui soufilent

en moyenne I I jour/ans .l'influence maritime traduit par des précipitation occultes (broüllards

et rosée) . le vent dominant est de nord-ouest.
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3.4.4.b. l'état des eabsrits :
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4.SYNTHESE DE L'ANALYSE DE SITE
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4. PROPOSITION TIRBAINE

4.I.DETERMINATIoNDUPROGRAMMEDELAPRoJETASSIoNSURBAINE:

pour arriver à un programme urbain qui répond aux défis et enjetrx fixer précédemment,

dans un cadre du tourisme durable, nous avons procédé à partir d'un rapport de cause et de

conséquences, traduit dans le schéma ci-dessous :

.l§oxIeg : rutcur

Le but de « garantir une zone touristique côtière actif durant tout l'année » passe par assurer

une diversité et variété dans la clientèle touristique, et cela ne peut se réaliser qu'avec une

pluralité dans les fonctions et services oflerts dans la zone touristique, porr crier une zone

touristique a plusieurs destinations. Le schéma suivant présente les différents types de

destinations ou axes de notre intervention urbaine touristique, ainsi que les ÿpes d'utilisateurs :

FigUTC 60, SCHEMA DES CLASSES D'UTILISATEURS ET Df,S DLSTINATTONS DU PROJET URBAIN.

§qII§ : auteur
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-le proqramme urbain :

TÂBLEAU 9. PROGRÀMME DE L'INTERVENTION URBAINE. §qglgg: ruteur.

Activite(fonction) Formation Préparation
Sportif

- Centre de

préparation sportif
De l'hélite.

Santé Nâutisme

Structures

(Equipements)

-lnstitut des sciences

sportifs.

Jnstitut de médecine

sportif.
Jnstitut de gestion

sportif.
-Hébergements.

-Welness-

center

-centre
nautique

-école de voile

Activité(fonction)

Structures

(Équipements)

Formation

-lnstitut de tourisme et

Hôtellerie.
-lnstitut de I'artisanat.

-institut de traduction.

Animation
Culturelle

-théâtre en plein

air.
-ciné-parc.

-OpÉra + salle de

spectacle.

-musee d 'histoire
maritime.
-Musees d'art.
-Musée.

Production
culturelle et
médiatique

-village de

production

médiatique et

Cinématogra-

phique.

Commerce

-palais

d'exposition.
-des ateliers

artisanales.

-des boutiques

de ventes

arti sanales.

Zone et activité Zone eau et llore

Structures
(Équipements)

-Jardin d'eau (ardin
zen).

-Jardin filtrant.

Zone de
découverte

Jardin botanique

Jardin floral.
Arboretum.

Zone de

Commerce

-Galerie couverte

-Boutiques.
- Restâurânts.

Z,one de

Loisir/ sport

-Terrains de

Sport.

- Parcours

d'athlétisme.

Activités(fonction) Hébergement +divertissemenl Hébergement.

CentredeReposFamiliale(CRF) Hotels-bungalows-villégiatureStructures

57

Destination(axe) Sport / Santé sportif

Destination(axe)

Destination(axe)

Destination(axe)
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CONCLUSION

Durant l'élaboration de la lecture analytique de notre cas d'étude, en graduant et passant pâr

l'échelle du territoire nord-ouest algérien, qui, et en tenant compte du thème traité, nous a

orienté vers la ville de Mostaganem. Mostaganem ; une ville côtière ou le potentiel naturel du

double facette, terrestre et maritime, est affirmé par une valeur historique traduit en un grand

potentiel patrimonial.

Moslaganem, en dehors des saisons estival relativement vives, reste incapable d'étendre

cette vivacité et attractivité touristique, et cela revient d'une part, a sa structme fonctionnelle

chargé de la réanimation de ce secteur ; calactérisé généralement par la précarité, et d'autre part

à un foncier de valeur touristique en état de délaisse urbain, ce qui est le cas de I'extension Est

de la ville, autrement dit Kharrouba.

Kharrouba, et malgré sa nature de vocation touristique, se trouve face à une réalité de double

Facette : un produit touristique de qualité médiocre, et un potentiel naturel touristique menacé

par une extension accentuée du Mton

Cette réalité ajoutée à la volonté de creer une attractivité touristique annuelle, sont Ia

première orientation sur la route de réaliser I'objectif du présent chapitre, qui est un

aménagement touristique efficace en matière d'attractivité, en service de la population locale et

touriste, et tous cela dans un cadre du développement durable'
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PROJET.
FIGT2.COUPE

PARKUNBAINAU C(EURDU
C-C SUR LE FRONT'I)Source: auteur

§ource: auteur
principes qu'on a appliqué dans notre intervcrTABLEAU 08. PRINCIPE§ ET ACTIONS MENÉS POT]R IINE INTERVENTION TOURI§TIeUE DURABLI. Sourr

§ource: auteur
FIG9T.COUPE
Source: auteur

Neutralisé les inégalités sociales et renforcer la -La mixité entre les structures d,accueit
cohérence sociale _projeté differentes sortes de transport cor

-l'indépendance en matière de production d'énergie et -la projection d,une station d,épurationeau. tout en produisant l,énergie(CETO)

- projection d,une station de dessalemot
(CETO technologie)
-Recyclage et réutilisation des eaux uséot,

énergies -l'installation d'une centrale d'énergie pr
(CETO rechnologie).

Soutenir et renforcer I'accès pour tous

-La vivacité et l'activité permânente du projet

Gestion de consommation d,eau

-La projection de multiples types cl
hébergement de différentes classes.
-Equipé les différents compartiments d,
de structures pour s'adapté aux besoins c

mobilités réduite

-La variété et richesse du programmo !
pour différents spes de tourisme (sélectll

-Gestion d'énergie et utilisation des
renouvelables

FIGfS.MOTIVATIONS DE REPARTITION
§gggçg: auteur

DE§ ACTIVITES DU PROGRAMME URBAIN

lions durable d'aménagement urbain:
Ie toute intervention durable, l'aménagement touristique durable doit être fondé sur un ensemble de principes et

lr.t:y:.h.{ et englobe_nt leso3 piliers environnementale, social et économique.
tobilité et transport durable:

sé les §pes de transport commun , en projeüant une ligne de trame et de bus, en plus d,une piste cyclable et un
caliche, et projeté des parking (03 parking) dans les entrés du site ( a la périphérie du site).
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d'habitation en 02 partie.
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Du site urbain.
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Notre prografilmation urbaine cible 02 types d'usagers: le grand public et le touriste spécil

d'élites, activistes du secteur culhrel...)

Selon les types d'usagers, notre aménagement touristique va se devisé en02 zones d'activi
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CHAPITRE 04: PROJET ARCHITECTURALE

Dans le but d'une meilleure

exploitation des qualités offertes

pff Ie milieu marin, et

spécialernent la zone d'étude, et

sur la base des mêmes

orientations qui ont génére notre

intervention urbaine, tout en

suivant la volonté d'une

revitalisation touristique de la

zone sur toute l'année. on a choisi

de développé notre intervention IIGIS' L'ASSIETTE ARCHITECT[IR{L

§99!§g : autcur.

Architecturale dans la partie extrême Est à la fin et renconfe des 02 axes, de développement

des activités sportifs et celui de promenade maritime'

, ATION E DELI ATIO U SITE CHITE

Notre site de projection architecturale constitue l'ilot de la fin des 02 axes : celui de frond

de mer. et l,autre axe virtuel des activités sportifs (au niveau de la projection urbaine).

L'environnement immédiat du site architectural comprend les éléments suivants :au nor'd :

un marabout face à la mer,à I'Est : une falaise ,à l'ouest I'ancien club de voile de Mostaganem

et la plage de Sidi Medjdoub ; et au sud 02 ilots projetés a des habitations collectifs existantes.

f ".... 
o,-r..n..-.o-**

-8.e,ÿd-tu!rÉl.n

OL

TNTRODUCTION

«Chaquelieuàsonarchitecture»quiluisertcommeidentité,commeaspectdesingularité

et ['un des éléments de marque du lieu.

c,est aussi une relation d,influence mutuelle entre la nature du lieu et son architecture, où

le projet architectural constitue et donne une nouvelle image au lieu' qui a de son côté influencé

par ces caractéristiques cette image.

Dans le présent chapitre, on va essâyer d'arriver à un produit architectural qui taduit la

richesse de l,environnement côtier, et avoir le maximum d'adaptation et intégration avec ces

conditions, tout en cherchant auprès de ce projet, une meilleure image touristique durable, non

seulement à la limite de notre site, mais aussi pour le reste de [a ville de Mostaganem'

LLE SITE DU PROJET ARCHITECTURALE

I.1. DETERMINATION DE SITE DU PROJET ARCHITECTURALE :

-. ).)

\

\*Ll





CHÀPTTR.E 04 : PROJET ARCI{ITECTURÀLE

IIG}I.SITUATION ET ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DT] SITE ARCHITECTTIRAL

§gEg : âBteur

I.3.ACCESSIBIL ITE AU SITE :

Le site est accessible

principalement par le boulevard

maritime projeté (qui porte plusieurs

mode de transport doux et commun :

trame, bus, caliche) , et Par une voie

projeté, délimite l'assiette

architectural du côté sud.

EIGZs.ACCESSIBILITE A I'ASSIETTE ARCHITf,CTTrt.ÂLE

§9gI§9 : auteur

Notre site de 3.4 ha de surface et plus de 771m de

périmètre a une morphologie accidentée, possède

02pentes principalement, , une dans le sens du profil

A-A d'une pente de 6.8yo, et I'autre de profil B-B

d'une pente de 8.47o.

Le dénivelé que présente les deux pentes est

présenté dans la figure ci-dessous :

T!@.PROFILS DTI TERRAIN
§gg!§g : auteür

club dr roilt Le mrnboütLr plrte sid ]Iedidorù

r::*::llLr plltt Sidi lltdtdoub

D

+ +
-Â,ssl.aa. dE

. I,ôJct
FIrrI dc rEôt lllté

Or
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CIIÀPITRE 04 : PROJET ARCHITECTURALE

pro
____--a2tr'a

é','27-777-

profll B-B

..]!:!!.orà7177
* r3tlr

[!s]f.PRoFll,S Dl' TERRATN

§lgM : au(cur

ETC IN

r.5.1 tialité :

la morphologie du terrain en pente, donne au site un champ visuel dégagé sur la mer.

Une forme du site exposé sur 03 coté à la mer.

Une situation éloignée des activités insalubres.

L5.2. Contrainte :

- La présence de l'habitat précaire en étaÎ dégradé ou ruine.

- Contrainte naturel présenté dans la falaise à l'est du site.

II.LA THEMATIOUE ARCHITECTURAL

II .1. CHO IX DE TH ATIOUE D'EXPRESSION ARCIIITEC

Dévoiler et extraire les biens d'un tourisme côtier, et profiter le maximum de ces produits,

passe inévitablement par [a mise en place d'un programme, d'une certaine spécificité issue de

la particularité de la zone en question (le littorale).c'est pour cela, on a choisi « le nautisme »

comme thématique architecturale, dont l'objet et de sejeter et aller vers I'extrême exploitation

du large plan d'eau dans un type de pratique de faible propagation sur le littorale de la ville.

5

II .2. MOTIVATIONS DE HOIX THEMA OUE AR

Y a un rapport de complémentarité entre le choix de site et celui de la thématique

architecturale (le nautisme).D'abord, le site se trouve à la fin et en même temps la rencontre de

02 axes, celui de développement des activités sportives, et l'autre du frond de mer, donc, en

continuant par le même enchainement sur cet axe, le site va porter une expression architecturale

d'aspect sportif.

RAL
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CHAPITRE 04 : PROJET ARCITITECTURALE

En plus, et Par considération de

I'existence d'un ancien club de

voile sur I e site , le choix du

« Nautisme » est exPlicable, afin

de revitalisé une Partie de la

mémoire du site, et la revalorisé

par leur donné une échelle Plus

importante. De Plus, la

morphologie du site se Présente

sous une forme de tête, qui Perce

la mer et interPénètre le Plan
FIGt,RE 78.LES RÀPPORTS
ÀRCItITECTtIR"{LE.

ENTRE LE SITE ET THEMÀTIQTIE
Source : auteur

II.3.2. Tvoes de discinlines nautiques :

Les pratiques nautiques, quelles soit pour plaisance ou dans un carde sportif'

peuvent être classé sous plusieurs catégories, selon différents paramètres, selon le

matériel utilisé (auto ou manuel), selon les pratiquants (individuel ou groupe)' et selon

le but de la pratique (plaisance ou sport).Et si I'on considère le paramètre du lieux ou

milieu de pratique, on peut les classifier sous 02 grandes catégories : les disciplines en

bassins (piscines) couverts ou ouverts, et les disciplines en eau vive '

I r..-. - r-i.*..*r"..*.r.
: Ld...,i -.ùr.. r.{.r

I http://www.toutsurlenautisme.com
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d,eau. cette image produite entre le site et la mer (avec un prolongement de la teüe dans la mer

de plus de 200 m par rapport à la ligne de la cote.) a influencé te choix du sujet étudié (les sports

nautiques), afin de garder le même aspect d'interpénétration entre site et la mer'

II'3.CoNCEPTSDETHEMATIOUEARCHITECTURALE:((LENAUTISME}»:

II3. 1. DEFINITION

Lenautismeregroupelesactivitésdesportetcellesdeloisirquiconsistentà

naviguer sur un plan d,eau, que ce soit la mer, la rivière ou un bassin.lcetle notion

permet d,indiquer qu'une même activité se conduit dans différents environnements et

pouf des motifs différents mais toujours en relation avec la navigation sur I'eau' Elle

spécifie entre autres ce qui n'est pas uniquement maritime ou uniquement fluvial mais

les deux à la fois.

\-.
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CHAPITRE 04 : PROJET ARCI{ITECTURÀLE

II.3.2.a. Les pratiques de bassins : pour celype, les disciplines [es plus fréquents sont :

-la nâtation Sport individuel et collectif,la natation consiste à parcourir le plus vite possible

une distânce à la nage dans une piscine homologuée. La natation englobe également les

épreuves de plongeon ainsi que la natation synchronisée2

-Le water -polo : Jeu de ballon qui se joue en piscine entre deux équipes de sept

nageurs et qui consiste à lancer le ballon dans les buts adverses'

-La natation synchronisée: dans laquelle les nageuses s'exposent devants les

spectateurs et jurés. ou le corps est dans I'espace aquatique en harmonie avec la

musique à des fins artistiques.3

E!G]2. LA NATATION SPORTIVE

§qggg : http://n'ww'larousse'fr
E!G!0:LE \ ATf,R-POLO
§quIE, rùlv\,istockphoto.com

[!@L.LA NATATION SYNCHRONISII,E

§9gI§!. httpô://ysndex'ru

Il.3.2.b.les pratiques en eau vive (mers, lacs..) :

-l,ayiron : il consiste à propulser un bateau à l'aide de rames, appelées avirons. a

-le motonautisme: Sport de navigation de petites embarcations à moteurs. (ll existe

plusieurs catégories en compétition selon la cylindrée, le moteur, la forme de la coque)' on

distingue des épreuves de vitesse et d'endurance. 5

-tevoile: C,est I'art de naviguer avec l'aide du vent comme force propulsive. C'est une

activité de loisir ou de compétition, qui se pratique avec différents types d'engins

comme un simple flotteur ou avec un véritable bateau.6

2 Encyclopédie Larousse en ligne
3 F.F. natation, Anmæl Règlements 2009 I 2010
a hûp://www.toutsurlenautisme,com
5 http://www.lârousse.fr
6 http://www.toutsurlenautisme.com
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CHAPITRE 04 : PROJET ARCHITECTURALE

-La plongée sous-marine : Est un loisir sportifqui consiste à s'immerger sous surface de I'eau

équipe d'un matériel comme un masque et un tub4 ou des bouteilles d'oxYgène .7

FIGS2PLANCHE Â VOILE
§glIsg !ryryw.rcvcsdc me r.com

I!§E].MOTONAUTTSMf, DE VITESSE

§gglsgsportquic kco m

EI§g4.PLANGE SOUS.MÂRJNE
§g!!§g cws.kuwaittimes'net

II.4. urbaine du site d'in tion architec turale :

Le site est structuré et divisé à partir d'un centre giratoire, issue de I'intersection de 02 axes :

l.axe virtuel qui présente l'axe de développement des activités sportifs, et l'autre produit du

prolongement de la route principale structurante du tissue existant (de la partie Est du site).4

partir de cette inlersection et ce centre, en trace un cercle identique à celui tracé au début de

l,axe sportif(dans la proposition urbaine), ce qui devise I'assiette architecturale en 02 partie.

reE§.STRLICTTTRATTON DE L'ÀSSIETTE DE PROJT'CTION ARCHITTCTTIRALE

§Ug: autcur

-Actions menées et dup me:

Dans t,objet d,une meilleure image touristique du site, on s'est procédé par un ensemble

d'actions ; ce sont :

iF
\t!l(

â
r=1t_

\\\

-

- 
- 

Âr.rtr.c.l è. ..ffi& pordf!

- -a!. tLDrtdSro.rt tr.h ro.t. prlt(tt.Et

B.d.rùd 6rdtiD p.rii.tirE. +I

7 http://www.lintemaute.corn/dictionnaire/fr
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CHAPITRE 04: PROJET ARCHITECTURALE

-consolider la relation site/ mer par I'aménagement d'une promenade maritime, doté d'escaliers

urbain, qui sera l'articulation entre la plage et la promenade'

- L'Elargissement de la plage Sidi Medjdoub existante pou augmenté sa capacité d'accueil'

-La revivification et revalorisation de l'ancienne voilerie existante sur le site, par la projection

d,une école de voile, dans le but de régénération d'une partie de l'histoire du site (qui va abriter.

les activités nautiques nécessitant le contact avec la mer).Sa position sera prégnante, dont va

marquer la fin de la promenade maritime.

-[aprojectiond.uncentrenautiquedanslapartiehautedel,assiette,quivaêtreunestructureà

l,initiation et la formation des sports nautiques, la plaisance aquatique et découverte maritime,

et essentiellement la pratique des sports nautiques couverts'

-L'affermissement de Ia vocation sportifdonné au site par la création d'une plage sous la falaise

qui va être aménagé de terrains sportifs pour la pratique des sports de plage'

-l,aménagement d,une esplanade dans la partie basse de l'assiette de la projection

architecturale, dans une position d'articulation entre les 04 compartiments principale de cette

aménagement(lapromenade,lecentrenautique,laplagesportiletl'écoledevoile)'Cette

esplanade, sena aménagé par un ensemble d,arÉts de différents modes de transports existant.

-[,installation d'un port sportif, pour abriter les différents types d'engins nautiques' et assurer

le déroulement des activités sportifs et de plaisances nautiques'

FIG86.RÉPARTITIoN Dtl PROGRÂMME URBAIN DU SITE DE L'ExPREssIoN
ARCHIlECTTIR,ALE
§99!ç9 : auteur

! hojætiood ru carc uauqr

I Aflrî4tueil d'uÊ Prondadê

f ffii#wilenrcxisrs 
e

! espmaat

Créatitn d\me plage sPnif

»» ElâIgrssaùülr de lâ Plâg€
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CHAPITRE 04 : PROJET ARCHITECTURALE

II.S.le nroiet architectural :

- Dans cette phase de projection architecturale, on a choisi de se focaliser et développe « un

côntrÊ nautique ».

II.5.1 . DéIinition du centre nautioue :

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

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

.....) ainsi qu'à I'enseignement des différents sports nautiques'

Tvoes ou formes de centre nautioue:

Les centres nautiques se présentent sous plusieurs formes, selon le type d'usagers et services

offerts, mais les 02 appellæions de «club » et «écoler> sont les plus utilisés pour ce type de

structures, dont :

-un club nautique : une structure d'accueil et d'animation sportive, qui a pour but de regrouper

les amateurs des sports nautiques.

-Ecole nautique: un équipement qui a pour but principale la formation et l'initiation au

nautisme, et l'enseignemenl des spofts nautiques. Il peut aussi abriter les activités de

préparations d'élite pour les compétiteurs.

II.5.3. Etudes d'exemPles

1. Exem 01 : centre nautioue « LES VAGUES » en Rhône-Aloes. FrancerI.5.3.

[!§gzcENTRE NAUTIQITE LES vAGt]ES' FRANCE.

§gglls+http:/ $"rY.ùcam-m€ÿzicu.fr
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*Fiche technique du Proiet :

Situation : rue Jean, MeYzieu, France.

Maitre d'ouvrage : Mairie de Meyzieu.

Surface terrain : 17500m2

Surface bâti : 4360m2

Capacité d'accueil : 937 Personnes.

Début des travaux : Juin 2007
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*Localisation du Proiet :

8IG!&SITUÀTION DE CENTRE NAITTIQITE « LES VAGUE » DANS LA lu'LE DE MEYZIEtj'

§9glgg : Googlc map§.

Le centre nautique « vagues » se situe à Meyzieu, une commune française au nord-ouest de

la métropole de Lyon, l'équipement est à l5 km de Lyon' Le centre est accessible par la rue

Jean Jaurès.

Analyse de plan de masse :

L'équipement de r+ I de

gabarit occupe un ilot de

forme trapézoidale, délimité

par 02 voies mécanique: au

nord, une voie de desserte au

projet parallèle à une ligne de

trame, et I'autre à I'est Plus

importante « la rue Jean

Jaurès » sur laquelle s'aligne le par

de terrains de sports. Le bâtiment

l'autre au nord du Projet.

An se des ns:

rictq.rlAN DE MAssE Dti cElrrRE NA[TTIQUE « VAGUES »

souræ: Google earth.

Ëii-g .ni..i" pu*is menant au bâtiment et la plage aménagée

est accessible principalement par 02 accès: l'un a l'est et

-plan de RI)C : L,accès principale à l,est du bâtiment, mène à un espace d,accueil quijoint et

articule les activités de gestion (administration), de bien'être et de formation (vestiaire des

bassins).Sur la façade nord,02 accès secondaire mène directement au vestiaires des bassins

pour mieux contrôlé le flux des pratiquants, le reste des accès sont au façade sud , pour une

meilleur articulation entre I'intérieur et l'extérieur du bâtiment'
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EIG&PALN DE RDC CENTRE NÂtlTIQtif' « VAGITES »'

§g: http:i/rrww.meyfeu.frllMG/pdf-DP-l'e§ Vagues

-nlan de 1erétase:Al' étage. et en dessus des espaces de bien +tre du RDC, se répartie le reste des

espaces du programme de bien -être, en plus des gradins qui donnent une vue sur les bassins de

formation nautique. (La partie des espaces de bassins de formalion nautique s'élève en double hauteur')'

FICgI.PLAN DTI I ETAGE DI] CENTRE « VAGUES »

§ggE : \Àarav.ûeyzieu-frfl MG/Pdf-DP

- le prograrnme : le tableâu suivant indique les différentes fonctions avec leurs espaces :

UEIpIIIJI.PROGRAMME QUANTITATTF DU CENTRE NAUTIQUE « VAGUES ».

Source : auteür

E r'.rûrt
It*.a'

L
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:
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-
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Ia*ir
I adDûstr.tim
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fonctiorr esPace surface rn2 s.totale

Pratique/
fomration

sportif

Bassin sportif ol 525

95o rn2Bassiu ludique o1 225

Bassin de plougé ot t50
laguue 0t 50

Bien être et
fetlise en

forrre

salllla

440t]oz
haruruaru ol

Douche rùassâ[t

Douche glacê ol
Etanqtrette relâxation ol
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-utilisation de l,énergie renouvelable : Par l'installation de 130m2 de panneaux solaires , pour

la production de l,eaux chaude nécessaire pour un centre nautique. (Deux ballons de 3 000

litres).

-conception de la toiture: La conception d'une toiture intégrant des éléments de

protection solaire type "casquette" et "claustras"'

AsDects durables :

La construction du centre aquatique s'intègre pleinement

dans la politique municipale menée en faveur du

développement durable, qui se présentent dans :

-L'orientation/ vitrage au bâtiment : Les zones d'activités

exposées au sud afin de rffuire la consommâtion d'énergie

nécessaire au chauffage du centre aquatique et de profiter

d'un maximum de clarté naturelle par l'installation de baies

vitrées au sud du bâtiment.

[!§91 PANNAIIX SOLAIRES EN TOtTtlRE
fu!§g googlc imrgc

re9§.COMPLEXE AQIIÀTIQUf, LES BÀINS DES DOCKS

@9 : http://bl'Dg..c-roùcn.fr

72

Complexe aquatique -les bains des docks- du Havre

[!§92: BASSINS EXPOS

§gg& googl€ image
ÂT] !'ITRE

E!§9{ C,tSQriErrE EN TOITITRE

&ulsg google imrge

Situation : Le Havre, France

Maîtrise d'ouvrage : ville du Havre

marché Public

Maitre d'æuvre : Ateliers Jean Nouvel

- Micro tardio & Julie Femandez

Budget : 14 M. euros

SurfaceSHON:5500m'?

blver

érô

7§

II.5.3.2. Exemnle 02 :

I





I Les belrs des dockso
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-localisation du oroiet :

IA DTI AQIiA A S DES

§9gI§9 : Googl. .rrth

A l0 minutes du cenlre-ville du Havre, plus pécisément dans le quartier «quai de la

réunion », et en alignement sur le bassin Paul Vatine, le complexe aquâtique « bain des docks »

sera l'un des éléments structurants de l'interface ville port du quartier'

-Analvse du olan de masse :

Le complexe de r+l de

gabarit occupe un ilot de

forme rectangulaire, dont le

bâti de même forme occuPe la

moitié du terrain, et l'autre

moitié pour le parking.

L'accès princiPal au

complexe est sur la façade

opposé au bassin Paul Vatine.
L DU COMPLEXT « BAINS DES

§99 : Google maps

La façade postérieure est dotée d'un autre accès secondaire à la bâtisse parla rue Aviateur

Guérin, et sur la même rue se fait l'accès au parking.

-lecture des olans de distribution :

-le orosramme :

ce complexe aquatique de plus de 3000 m2 d'eau , et en vue de créer un projet a 04 temps'

abrite 04 types d,espaces ou fonctions principales sont : espaces aquatiquev espaces fitnes et

cardiothérapie/ espaces balniothérapie / espaces sportifs '

le tableau ci-dessous râssemble et classifie les espaces du complexe en terme de fonctions :

! rc ooprrc rqurdqrc

füfhs
Acci6 prlr.b.l

- 
ac.à '...rdrlE

:l aeà nartiiqo.
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I!hlgg!-!!. progrrnme qùalitstifdu compl.x0 « bains de§ dock§ »'source : wwrr'riler76'fret'fr/livret bain§d§dock§'

Espeaes
.quatlques

-Eassin sPortif 5 Om

-o2 BaBcin lùdiqù. Poul cniàûts -8s,r3

-ol bâ*itr pouîjeulc! d! 105û2

-PatâugcoirE 3èchê :5oû2

-Toboggâa istériÊur

-Bein3 romains -sâ11[â3 Èt hlrûne _fontiioÊ r 8lsc'

-b6siire btlûè! _Ot bcrsir d_aqutSÿû _rmc zotrc d' tcpog

-pa.rcours d'hYdro'massagc

-01 sâllc dê cârdio tfairrille: llorrr:
-o1 sallc dc fiûrcss : goml

-o1 Ssllc rouplc

Z.o,iè
sportlf

-lc spâ collêclif
-DÊs lâgôns

-Dcs baiFôoit s
-Dc: busÊs dc rnsssagc

Dans ce complexe

aquatique Présenté sous

forme d'une masse brute et

évidee, les espaces intérieur

des

aux

et
M9§.PROG RAMNTE DTI COMPLEXË « BAIN§ DES DOCKS ».

Source .rihx76.fræ"fr/livret-bainsdesdock§.pdf

AuniveauduRDC,L,entreeestpositionnéesurleQuaidelaRéunion,faceaufuturCentre

de la Mer et du Développement Durable.8

À partir de l,entrée principale creusée dans la façade, le visiteur passe par une suite d'espaces

filtres, concrâisant progressivement Ie passage de l'extérieur vers l'intérieur, afin de garder la

propreté des bassins et espaces de travail.la zone sportit la zone aquatique et l'accueil, sont

tout articulé par l'espace {iltrant de vestiaires et pédiluves''

-nlen de l" étece :

A l,étage, plâce à l,âction et aux mâchines infernales. L,espace de remise en forme,

surplombant la zone de batnéothérapie, s'ouvre sur une salle de cBrdio-training de 110 m2.sur

même niveau . une salle de fitness de 90 m2, accueillir 20 personnes en simultané.ro

8 www. ri lax76. free. f/l ivret-bainsdesdocks
e ldem.
lo ldem.

sont conçus comme

blocs massifs

géométries variées

inattendues.

G I

E

acfirail

Zor. spordl

vlsaLLr

Zor. rqrlüqtt

-{r! d! ,crt

.l«à prbchrh

I
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I
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-Asoects durables :

- un bâtiment ouvert pour tout : le programme multi-activité du complexe « bains des

docks », non-seulement en terme de types d'activités (sport, loisir, bien être), mais aussi la

qualité et caractéristiques d'espaces selon la clientèle et classe d'âge de visiteur (bassins

d,enfants, de jeunes ...) permet d'élargir l'intervalle de clientèle, et donné plus de vivacité au

projet.

- I'intégration au pây§ege : l'aménagement d'un parking paysagé'

- le confort acoustiqüe et protection des nuisance :-les plafonds sont munis de système

acoustique constitué de toiles tendues.

-les parois sont de hauteurs variables pour limiter la propagation des réverbéralions'

.leconfortthermique:Lacouverturethermiquedubassinsportifestcomposeedelongs

pânneaux creux assemblés, dans lesquels on peut insuffle. de l,air ou le chasser en y injectant

del,eau(principeduballastagecommedanslessous-marins).Lorsquelacouvertureestremplie

d'eau, elle coule et se dépose sur le fond' Lorsqu'elle est remplie d'air' elle remonte et flotte

sur la surface du bassin, assurant ainsi sa couverture et évitant les déperditions thermiques' Ce

dispositif sert, bien sûr, en particulier Ia nuit'r'

II.5.3.3.Synthèse d'analvse des exemples :

Quelque soit l'échelle de ce type d'équipement, national, regional ou bien municipale' un

centre nautique comprend souvent les caractéristiques suivantes :

-c'est un équipement qui s'implante le plus souvent opposé aux plans d'eaux (mers' lacs"')'

-Les fonctions principales dans un centre nautique sont : le sport (pratique ou formation ; le

loisir; la remise en forme (bien être) ; et l'accueil de public (exposition' consommation" ')'

-L'arrivé des visiteurs au espaces de travail humides (bassin sportifou de loisir) ce fait à travers

la succession d'esPaces filtrant.

-les espaces nautiques (bassins) quelles soit sportifs ou de loisir, se regroupent dans un plan

libre, sans aucune séparation entre eux.

-Dans un centre nautique qui abrite plusieurs types d'activité nautiques (sportif ou de loisir),

chaque pratique à son propre bassin, de caractéristique convenable a la fonction désigné'

-la présence de certain confort thermique, hygrothermique et acoustique est indispensable'

surtout au niveau d'espaces de travail

75
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II.5.4. Ranoroche Drogram matioue :

«Laproglammationestunedémarchequisebasesurdesétudespréalables(defaisabilité'

d'impact...),permettantaumaîtred'ouvrage,avantdelancertouteopérationderéalisation

d,un équipement, de préciser la demande, de choisir les meilleures options techniques, de

définirlalocalisation[aplusadéquateetdesensibiliserl,ensembledesacteursconceméspar

la réalisation de l'équipement public en question' »'2'

II .l.Iden tion utilisa rs:

La détermination de la destination et l'objet du projet architecturale en termes de types

d'utilisateurs et indispensable et anticipe tout actions de programmation architecturale'

L'utilisateur est « toute personne physique ou morale qui de par sa profession' utilise ou

exploite au moins l'une des fonctions de l'ouvrage à un moment quelconque de son cycle de

vie. »ll
pour notre projet, et en suivant I'enchaînement tracé dans la projection urbaine, en termes

de types d'utilisateurs, notre projet constitue le point de rencontre des 02 axes ou zones : celui

destinéetouvertauxgrandpublic(defrontdemer),etl,aufiededéveloppementdesactivités

sportif (utilisateurs specifiques), ce qui motive I'incubation des types d'utilisateurs suivants :

-Les professionnels des sports nautiques.

-Les amateurs des sports nautiques

-L,e grand public.

II.5.4 fon du a

En plus des analyses d'exemples de projets similaires à notre projet architectural, on c'est

appui sur d'autres paramètres pour déterminer les grandes fonctions de notre projet' sont :

-Les types d'utilisateurs : en cherchant de satisfaire les besoins de chaqu'un des t)?es

précédemment cité.

-Relier fortement le projet architectural avec sa zone d'appartenance dans l'aménagement

urbain (la zone destiné au sport et santé Sportif), par l,intégration de fonctions qui s,adapte à Ia

destination de la zone en question dans notre projet'

Le schéma suivant présente les relations entre le programme urbain et architectural :

12 programmation urbsine et Architecturale des équipemens publics communaux à usage adminisÛatif, social'

Cuhuril et spoaif, lublicâtion du Cenûe de Communication et de Publication 2012' pagel I
;IirgrÀ"ï"ii"r'Urbaine et Architecturale des équipements publics communaux à usage administratif, social,

Culturll et spo*if, Publication du Centre de Communication et d€ Publication 2012, Pagel0
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FIG99.L'APPoRTDUPRoGRAMMEURBAINETD'I]TILISATEUR§sUR LEPROGRAMME

ARCHITECTI.IRAL
Source : sutcur

II.5.4.3.Proeramme architectu rale

Donc, le programme de notre projet de << centre nautique », va porter les fonctions et espaces

présenté dans le tableau suivant :

TABLEAUrr.le programme qualitatif du projet architecturale << centre nautique : sport, loisir et santé »»

§gSIgS: auteur.

- Arr de démlomæst
»»») I!'acdvitdçortiÊ

»»»)Ë'#ffirtf-
Â^r*t *prtgnu*:rbria
f\ * p""rnln: rrt5tcctrrel

Donriar dospretiqrant
d.3 $ort

Iloanilc dc grerd
prblk

Espaces princiPaur

collrmÈeÎ?n§?r8llirilEspace
desàas§oclcoud'auxiliauecour§. easeigneaentdechargê

relahoo al-ecdoit èue enfins cocadremeot .Elle

Selle de cours

descriptionSou-fonctionfonction

bibliothègue

esPaces dc crculatron som ioclus daas ce q'pe d'cspace'

Formrtion
théoriqne

Foturatiou Et
Pmtique
§portive §dle des

moDitêurs

Espâce outert ou tirmè sen'anr priocipalcrlcal à rangcr les

ressourc?s docuneatares à des ûrs de coagrltatron' Les

Espece cocsacré à l'eartrgncoent tüconquc' sort de t1'pe

aagistral. soi en ateüer ou ca séminaire. Les aaititê s'1'

Oeriulaar 6utent nècessrtÊr la pré§êûce d'tm équlpcmtat

audiorisucl, rnfomauquc ou autra
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descriplio[f sDres pri!.iPrulSou-fonctiotrfonction
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Erpatês pri!clpatrrSou-fonctionfonrtion
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d€3criptioD

I-'rdnritristrrtion
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§!!gg!!.programme quantitstif du proiet architectÙrsl'§qCf§9.i-4!gg:

fonction Espace Surface (m2) nombre Surface totale
(m2)

Formation
theorique

Salle de cours 45 t35

Salle informalique 41 0l 47

Bibliothèque 0l 80

Salle conférence 50 01 50

t6 03 48

Bureau de club 16 02

sanitaire t2 02 24

Formation
pratique et
Pratique
sportif

85 0l 85

Bassin de plonge 0l 85

Vestiaire +douche 90 02 180

iluve 2.5 02 5

Salle de 75 0l 75

lnfirmerie t8 0l l8
Vestiaire de 25 0l 25

Poste moniteur 25 0l 25

Bureau médecin 0l 30

ré1èctoire 60

Dépôt de stockage 16 t,t

04 38

80

f*tr T
--ll

logistlqtre !t Ët
:l

,L
lafiotE

Le nroqramme quantitatif du oroiet architectural :

03

80

Bureau d moniteur

Bassin sportif 0t

Bassin d'apprentissage

85

30
60 0l

02

sanitaire t2 l7
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La remise en

forme

Salle de fitness 100 01

Salle musculation 105 01 100

Salle cardio-vasculaire 90 0l 90

Bureau consultation
m&ecin

20 01 20

)ac])zzl 25 05 125

0l 95

Bassin d' m 95 0l g5

Bassin de rééducation 95 0l 95

Bassin de marche 95 95

Vestiaire douche iim2 et z0 m'? l0
Boxes de De 8 à t0 m2 l0 ll0
infirmerie 16 0l t6

Poste de moniteur 30 0l 30

des l6 02 32

réfectoire 60 0l 60

Sanitaire 12 et1 mz 06 62

Accueil et
Découverte
maritime

Hall d'accueil 220 0l 220

E tion rat re 100 02

sition permanente 65 02

uanum 95 0z 190

orientation I5 01 l5

Salle consultation 0l 90

bibti UE 90 0l 90

Réstaurant+caféteria 95 0l 95

Bouti ue de vente De 25 à 35m'z 100

sanitaire 12 l0 t20

loisirs

Bassin ludique 0l
tau tre 0t

0l
Vestiaire douche+

luve
70 140

Salle de bowling lt0 0l r l0

90 180

Salle eux d'enfants 100 0l r00

400 01 400

restaurant 02 240

Bouti ue de vente 04 180

sanrtâlre let12m2 08 78

La gestion
(administra-

tion)

Salon d' accueil+rectelllpL 230 01 230

attente 20 et 25 02 45

Bureau de co le 0l z0

Bureau ad oint 25 25

Secrétariat (général/de

services)

16 et25 03 57

Bureau de directeur 0t 30

l8 04 72

Bureau chefservice 20 02 40

Salle de réunion 0t 45 45

sanitaire 02 t4 28

8r

100

Bassin d'aqua bike 95

0l
330

200

r30

90

03

toboggan

Salle de ieux é[ectronique

Patinoire (terrain
+eradin+vestiaire+ gestion)

120

45

20
0l

30

Bureaux de service
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II.5.5. Aporoche conceotuelle :

II.5.5.1. L'idée de base du pro iet:

Notre projet architectural « centre nautique sport, sante et loisir » est basé fonctionnellement

sur un ensemble d,activité qui se différent en terme de services offerts, dont chaqu'une de ces

grandes fonctions à ces termes de déroulement et ces caractéristiques spatiaux. Mais, ces

activités se rencontrent et s'articulent tous autour d'un seul élément commun qui est I'eau'

L'importancedel'élémentdel'eaupournotreprojetseprésentesur02niveaux:

-Dans le fonctionnement intérieur du projet, ou

principales.

-Aux niveaux de l'environnemeflt immédiat du

Projet, ou la mer constitue l'élément d'influence

le plus important.

les espaces humides sont les espaces

Pour cela, on a choisi de donner à notre projet

un aspect formel symbolique, qui fait référence à

l'élément de l'eau et sa dominance, par faire référence

à 02 aspects en relation avec l'eau :

-La forme de la molécule d'eau (le modèle chimique

conventionnel de la molécule d'eau).

-les vagues, un mouvement caractérisant I'eau de mer.

ftcllu.Mol,ECtrLE D'E^U.
§QUBqE I rÀw2.8c-ltoitier§'fr

EIS!]OI.SYMBOLE DES VAGÉS DE MERE

æU8çE : tùww{p€lnrnla.cot!

300l30Climatisalioû+ chaufferie
3030Gestion de cascade d'eaux
600230Quais
2020des versementsRéc
9504l0 / 30et 45Dépôt de stockage
200120
200l20Atelier de restauration
4002Sal le de tri et classement
200l20onAtelier de
2402t2
240?12Local fihation d'eaux

02t2Local de pompe etjet
d'eaux

400270Local de gestion d'
aquanum

Vestiaire douche du

300406 et 09 m'?sanitaire

Le gestion
(locaux

Techniques)

o,

.l.tgle

82

0l

0l

Atelier de nettoyàge

20

Chambre froide

20 02 40

FF
Les .aoEes II
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rtcl ll. Dtr sl
SOtTRCE : autcur.

profïl B-B

IIGU2.LES PROFTLS Dt: TERR{IN'
§q!8çE : âûtcur.

Dans I'objet d'une intégration qui permet des déplacements en tout souplesse entre les

compartiments du projet d'une part, et qui permet d'avoir une riche volumétrie du proje! on a

choisi de s'intégré par « accompagnement de la pente ».

Donc, Ia masse de notre projet va se répartir sur M plateformes (04 niveaux), d'un dénivelé

de 03m entre chaque 2 plateformes qui se suivent.

SG!1'.LIMITES DE PLATFORMES.

§!!UBÇE : rùteür.

-la dénivelé entre plateformes et ['implantation

de projet aux plateformes, sont présenté dans les

02 figures 30et 3l resPectivement :

r2À0

+llfi

rt5.ü

lruricnotui !rr*a*fi
IIqL!5.PRoFII- A-4.
§9UEqE : âutcur.

IIGIII.PLATFOR\I ES EN .3D.

: aut€ur.

EIGI!§.LIMPLÀNT,{TION DTI PROJET.
SOtIRCE : autcur.

(-oürtr. Elr.rr Déar'tl..

(-oùrr,c nav.rr hél..tce
( oorlrc r.coD.t.lr

tl

T1 li,

\
\

o
/,'/ \

ü
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II.5.5,3.L'imolantation au site :

-La morphologie de site accidenté comprendre deux

sens de pente, le sens du profil A-A d'une pente de

6.8%(l lm/161m), et l'autre de profil B-B d'une pente

de 8.4V;o.

-la dénivelé que présente les deux pentes est presenté

dans la figure cidessous :

r +lti

,

+tll
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o

i -- U6ç d. p6i.r

rÏ*"--'*
re!!z. SCTIEMÀ DE MECANISME - STATIONNEMENT
DE Pf,,OJET.
SOtJRCf, : rùt ùr.

FIGI IS.SC-HLMA DES ACCES ET DEPIÀCEMENT
DAN§ L}: PR(}IIiI"
§(!!!Çf : eutcur.

- Pour assurer une meilleure relation et connexion du projet avec l'ensemble avoisinant, on a

prevu : un parking sur l'intersection de l'axe se symétrie du projet avec la voie du coté sud de

projet.o2 autres aires de stationnement sont projetées au niveau de l'esplanade (sur les 02 côtés

de l,extrémité nond du même axe de symétrie), pour un meilleur contrôle du flux mecaniques.

- Pour assurer une efficacité en termes d'alimentation et foumiture par les besoins du projet,

une voie de service est projelée, pénèhe dans le centre du projet (dans la partie désignée au

logistique du projet), sous fbrme d'une boucle (02 aires de stationnement de service sont

prevues sur cette voie).

- Notrr projet est acédé par (x accès: 02 principales, permet le passage de l'exterieur de

I'assiette du projet a I'intérieur du bâtiment; sont repartie sur les 02 ex#mités de I'axe de

symétrie du projel, et 02 autres accès secondaires, qui permet d'accéder le bâtiment de

l,intérieur de I'assiette du projet, sont placés sur les 02 axes (04) et (05) (de la genèse de forme)

constituant l'angle de l05o (le fameux angle dans la molécule d'eau').

- Sur le purcoufs périphérique du découverte du projet, des escaliers et rampes sont projeté,

pour le passage d'un niveau a l'autre.

II.5.5.5.Le fonctionnement intérieur du nroiet :

II.5.5.5.a. rtition des srandes fonctions :

Notre projet architectural est conçu sous forme d'unilés fonctionnels articulées, réparties sur

les 04 niveaux (plateformes) de la manière suivante :

J,unité « d'accueil+ administration » opposé au parking et accès du côté sud s'implante sur la

plateforme +28m.

-rni.. I,rr-d.r.l >> ÂÉ-

.e.ù... Ir,q.'.H:bÈ ).r.".ra..+.r

o

85

11.5.5.4.L'élaboration du nlan de masse :

1
I
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FIGIIS.SCHEMÀ DE REPARTITION DES FONCTIONS EN 3D.

§gglgg : auteor

II.5.5.5.b.Fonctionnement unitaire du nroiet architectural :

Dans cette étape, on va expliquer

le fonctionnement intérieur de

chaque unité indépendamment. La

figure ci-contre montre en plan les

différentes unités fonctionnels

composants notre projet de « centre

nautique : sport, santé et loisir. ».

FIG I2O.REPARTITION DES TINITES DII PROJET EN PL.{N.
-Unité 0l : I'administration :

Oppose à I'accès sud du Projet,

sur la plate -forme(+28).A I'entrée,

un salon d'accueil du public, a partir

cela, la répartition du flux ce fait

symétriquement sur 02 parties : une

pour l'administration générale ; et

l'autre pour la gestion de

« nautisme » et « remise en forme ».

Source: tuteur

I ffi#"s Ir-o,"I(!'ca+rrddc)

r!pl.rrde

» Arcà .ü n.ral§Ec.Jtt0ls.

I
I Actftü +datoül'.nt btrlüEc

+a"sltoroocrrr Lclrlqrt§)

ÀcrE[+Gc§tioo(r
atEllt*Étao!)r*Ë*'"ffiË; R.Els. .r forDc(P.rrt

s..+ p.rt& lrELL)

i I-nitê01:rdmiDi§lrrlion

I n"rpo o'.otr

Ultté 05:

r
I
I

frrftê ol:rrttb..

U!ffé æ:lü!t.! lorD.

ürlta o4:bry+..o.ü)

E:rfdD.E rd t«ùlqoc

ütkulrdol!

I
I

Jes 02 unités de « nautisme »r et « remise en forme » sont réparties par la même logique :

d,installé les parties sèches des 02 unités (formation théorique et remise en forme sec) sur le

même niveau +25m, et leurs parties humides (formation pratiquer remise en forme humide)

sur le niveau qui le suit. + 22m.

-Sur l,autre accès principal au projet, et en opposition de l'esplanade, se place 02 unités : unilé

« d'accueil+ découverte maritimst- logistiques du projet »r, et celle de loisir, sur la plateforme

6s niyg6u +19m.

» a.cà prü.iprl

FIG12ISCHEMÀ DE REPARTITION DES FONCTIONS EN 3D.

§gglsg i rutcür
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-Unité 02 : le nautisme : l'accès a l'unité se fait par I'extérieur du bâtiment a travers un accès

sur la plateforme(+25m). L,unité est composée de 02 parties, une pour la formation théorique

au même niveau que I'accès(+25m), et l'autre pour la formation pratique sur la plateforme

(+22).02 escaliers équipé d'un monte-escalier (pour handicapés) opposés à I'espace centrale,

permet la transition du lére au 2éme partie. Les bassins de la formation pratique se repartie sur

un plan libre, et leur chemin d'accès se fait à travers une série d'espaces filtres (vestiaires,

douche, pédiluves), pour assurer un espace humide propre.

reIZÈ.SHEMAFONCT|ONNEL DE L'[INITD NATITISME rela!.cotrpD SHEMATIQUE DE L'UNTTE NÀtrTrSME
§98 t Sutcur Sourcc : rùtcur

-unité 03 : ta remise en forme: de la même'logique de répartition que celle de l'unité

precédente, se fait la distribution speciale de I'unité 03, qui se compose aussi de 02 paftie, une

pour la « remise en forme sec »> au niveau de plateforme (+25m), et l'autre pour « la remise en

forme humide » sur le niveau (+22), relié avec la première partie par 02 escaliers équipes aussi

de montes-escaliers. De la même logique fonctionnelle que celle des bassins de l'unité 02,

s'organise la partie « remis en forme humide » (espaces filtres +bassins).

FICT24.FONCTIOMMET D'NITE REMISE ENFORME FIGI25'COI]?E SHEMATIQUE DE L'I,NTTE

§gg&: sutcur §qg!g: suteur

-Unité 04 : le loisir : accéder par l'accès principale opposé à l'esplanade. L'unité est composée

de 02 types de loisir : « loisir secs » et « loisir humide », répartie sur 02 niveaux (+19 et +22m).

ttE +25m
+2Zm

I

ïrrticrl Formrtion

Circulrtion
Horizoatelt

E:ffi*

2

l .ir\ril(br'1i')

Cirulrtioû
Cindrtiotr

d
R?Eis€ €r

fornr ùunidÊ
Roiç tl htr:

saes

+22m

+25m
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Les rampes d'accès principale permet l3 transition de I'esplanade à l'intérieur du projet, et

mènent directement au Hall d'accueil qui articule les 02 ailes du loisirs secs trouvés sur un

même niveau que I'accueil(+22m). La partie de loisirs humides constitué de bassins, trouvé sur

le niveau inférieur (+lgm), et on y accédé en descendant du niveau de ['accueil(+22m) en

utilisant 03 escaliers équipe de monte-escaliers. Dans I'objet de garder I'unité du projet, les

rampes d'accès principale ne constitue pas une separdion entre les 02 ailes du loisir humide,

mais passent audessus des bassins, tout en laissant la continuité du plan libre des bassins de

loisir.

Eg!!§.SHEMA FONCTIOI{I{EL DD L'[INITE DE LOISIR
: autcur

re!2Z.CO{TPE SIIEMÀTIQUE T'ONCTIONNEL DE L'TINITE DE LOISIR

§gglsg : iutcur

-Unité 0 : «accueil e+ma me nartie tech ue » : l'unité 05 est le cæur dunto

projet, par son emplacement entant qu'articulation entre les difËrentes unités, et par son

programme spatial, qui compte une partie technique et logistique pour la totâlité du projet,

assure par son emplacement a t'unité 05 une couverture de I'ensemble du projet en termes de

gestion technique. L'unité 05 compte 05 niveaux :

- le l"'niveau (+22m): I'articulation et la convergence des unités 02, 03 et 04 a l'unité 05

apparait clairement dans ce niveau divise en 02 parties : une de l'accueil, articule les 02 ailes

de l,unité de loisir et les niveâux supérieurs de l'unité 05, et l'autre partie pour les locaux

r.:'*"..
P.nr rdiàtqù.-HJ:;-*-'_-l r-r.r, *

I
I

CÔir.B..l
!.!lrûr&

.-r r-c|3 |. rtr'..u +22
(.Gæû)

PLÂrl OC t{WE U +rlr.@
P.-k loirk , rir'... Ol

Clrculrtlotr
Ciftrhtior ùorirollrl.Cinûlrlio!

borlzort.h

Lolsts mcs

1
+22m

+1$n+19m

+22m
coInltlfIct
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æchniques du projet, qui assurent une alimentation horizontale pour les unités 02 et 03, et une

alimentation verticale pour les niveaux supérieurs de l'unité 05.

Cette partie technique est connecté au réseau viaire extérieur par une voie de service.

E!CI2û SHEMA FONCTTONNEL DE L'INITE lrÿlll
Soûrca : autcur

- le 2éme niveau (+25m): abrite les espaces d'expositions, le passage du niveau inférieur de

l'accueil à I'exposition se fait par un escalier equipé d'un monte escalier pour handicaper, et la

fourniture en expositions est assuré par 02 escaliem de service équipé de monte-charges.

Dans ce niveau ce fait I'articulation avec les unités 02 et 03 à travers 02 passages

d'exposition.

05/02
Sûurce , âuteur

- Les niveaux 03/04 et 05 de I'unité 05 : ces niveaux, en plus du 2éme niveau de l'unité 05,

sont dédiés aux espaces de la découverte maritime ; dont :

Le niveau 03 abrite les espaces de consultations, et les 02 autres niveaux (04 rt 05) abritent les

espaces destinés aux activités de commerces et gastronomie.

Pran DE irvtÂu +22.oo

Ciru!ratôr
[=l t".i,"",'r.- I

I
I

ffifW ld,û rÉrrhE
B:güg (.6ti.û d'.q.Ii!ù)
eBsssP.Ec d'.liÉt tir
ffi{(d'ûi.{ 02 .r rI,)

ll--. ct
f__lr'-.

ôEE )r3i#
IÀ.û.*tiiq!ê

lÀ.ü rÉf.iltÈ

l'@itrÉ (}3

PLAN DE NIVEA(, +25.(X)
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Les espaces des 03 niveaux s'organisent autour une mezzanine sur l'espace d'exposition a ;

et s,ouvrent sur I'ex1érieur a travers des terrasses accessibles, végétalisées, pour exploité

l,agréable vues sur la mer. L'alimentation de ces 03 niveaux est assurée a travers le même

chemin de service vertical, qui commence de la partie technique(+22m)

Sourca : euteur

I II I
P.rrL t6lilqe

lNI'
Source : sutcur

I1.5.5.6. Concents volumétrioues :

-Volume de base La composition

DE

volumétrique primaire présente les 02

caractères suivants :

-Un dégradé des gabarits des volumes en

descente, faisant rappeler le sens de la pente

du terrain en état naturel.

-La mise en dominance en gabarit du volume

centrale d'accueil, pour former de ce volume

de convergence des differents compartiments

de la bâtisse un élément d'appelle au projet.

Pl.! d. onGru +395

I
I

Pl.r d. !tr_..ù +29-<E Plrr d. rn-.r! +34-

I=i--
!,...*

- 

c.ù$h do.lr.rt

- 

s"Is d. d..r.!le
dr§

90

;-Ü

f.,

\ \
f]

MIJ2.VOL[METRI E PRTMAInE Dtr PllO,lET.
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ent de la volumétrie :

Dans un objet de mettre en place une composition volumétrique qui signifie les intentions

en relations avec le tourisme d'une part, tout en traduisânt les caractéristiques fonctionnelles

des espaces inclut dans cette volumétrie

d'autre part, on s'est passé par les étapes

suivantes :

Les trois compartiments ou parties

initiales du projet( nautisme/remise en forme/

Loisir +découverte+ accueil), comprennent

tous deux types d'espaces: « les espaces

secs )) et « les espaces humides » presenté

dans les bassins pour différents usages. Mllf.LES P^RTIES
§q!i8(E -{tttcur

SECS ET HIIMIDE§ Dl] PROJET.

Les volumes des parties comprenant les

espaces humides vont être couvertes d'une

toiture ondulée, en mouvement, qui rappelle

l'aspect de « la vague », pour traduire la

dominance des espaces humides dans ces

parties.

§qllBçE : rutcür

Dans I'objet d'allégement de ta densité présente dans le volume central dominant, et pour

une meilleur exploitation des vues sur la mer, on a appliqué une soustraction de la partie

Supérieur du ce volume. De la même manière s'effectue le raitement des deux autres volumes

cylindriques.

I
I

§qlBgE : auteur
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Les opérations et traitements appliqué pour arriver au volume final, toume tous autour d'un

seul principe, qui est « l'aspect symbolique » du projet, dont:

-La toiture courbé ondulé : symbole de [a vague.

-les courbes de toiture (en vague) constituent en façade des Skyline allongé ; formant des ailes

de oiseaux en vo[, symbole du temps libre et du voyage (en rapport avec Ie tourisme)'

EI§lf§.voLtrI|ETRlE FINAL Dtl PROJET.

§Q!l!Ç! : autcur

II.5.5.7.Traitement des facades :

Afin de créer une image architectural expressive de la richesse environnementale de notre

site, on s'est appuyé dans la composition des façades sur les princip€s suivants :

-La transpsrence : l,un des principes appliqué fréquemment dans l'architecture balnéaire, ou

la dominance du vitrage en façades permet une continuilé visuelle entre I'intérieur du projet et

son environnement, et de bénéficié des activités et services offerts à I'intérieur du projet tout en

profitant de I'agréable vue sur la mer.

FIN.{I, DII
§OgBlEE : suteur

-Le symbolisme : Dans l'objet de créer une continuité et unité entre les aspects volumétriques

du projet et la façade, on a reproduit les mêmes symboles utilisés dans la conception

volumétrique, par la couverture partielle des parois vitrés à l'aide de panneaux courHs,

reprenant le même rytlrme que celui des toitures ondulés (en vagues)' Ces panneaux sont

omementés d'un jeu de plein et de vide d'un motif symbolisant I'aspect de la molécule d'eau
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CHÀPITRE 04: PROJET ARCI{ITECTURALE

SOI'RCE : âutcür SOIiRCE : àuteur

-L'horizon talité: la dominance des éléments constituants la façade en horizontale revient

principalement à

I'influence de l'élément

structurant dans

I'environnement du Projet,

qui est la mer, et la volonté

de marqué la façade d'un

rythme traduisant l'asPect

d'étalement en horizontale

de la mer.

Résistant,porteurs,durable,responsableenversl'environnementetdisponible'sont

globalementlescritèrespréalablesauchoixdusystèmestructurelle.Enmettântcescritèresa

coté de la specificité que présente notre projet de centre nautique (tes piscines' bassins' toiture

ondulées),ons,orienteà«lâstructuremétallique».Cesystémeoffrelesavantagessuivants:

-Un gain d'espace: une structures porteuses tégères qui permettent de gagner de I'espace

habitable pouvant atteindre jusqu'à 77o des surfaces comparé à d'autres solutions'

-Un matériau pérenne : Une longévité assurée grâce à l'emploi d'alliages ou de nombreux

systèmes de protection contre la corrosion'

-préfabrication et rapidité d'exécution : le bénéfice de l'industrialisation est pleinement utilisé

, l'organisation du chantier est plus efficace, les délais de mise en Guvre sont raccourcis'

E!ELq.voL T]METRIE FII\{AL DTI PROJET.
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II.5.6. Aporoche technique :

11.5.6.1.Le svstème structurel :
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CHAPITRE 04: PR.OJET ARCTIITECTURALE

- Un bon comportement au séisme, dû à la tégèreté et la souplesse de I'ossature'

-Respect de l'environnement, à cause du facilité de gestion des dechets' et une déconstruction

propre en fin de vie de la structure métallique'

AOSSA

5QI8çE, http:wwrr.ag€xee'com §QllBEEr httP:rv*rv.sgexea'com

. Choix d'éléments de structures :

Les ooteaux :

C'est le type « HEA400 » qu'on a choisie comme profil type de notre supetstructure'

Les poutre§ : Les poutres utili#es sont :

- Du type IPE. Ces poutres assurent les portées exigées par la trame et garantissent la stabilité

de I'ouvrage.

- Des poutres a treillis sont utilisées au niveau de la verrière, ce rype de poutres est utilisées

pour atteindre des Portées inffanchissables Par les IPE'

FIGI4J.POTEAIIHEA
@, hfl p://nntry.berton.fr

Fr6l44.PO
SOURCE r

POTEAT-

pouù€-tlEillis
(ici du tYPe Wâmr)

94

§8!.l8eL fr.slides hâre. nct

IPu TRT,ILLIS
: }1wr+.dicobûtonline.fr

-Svstèmes de lisison :

-Svstème de tiai§on Dot :

Pour notre projet on a choisi le système de liaison

par plaques d'about. Cette dernière qui est une platine

soudée à l'extrémité de la poute boulonnée avec le

poteau.
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CHAPITRE 04 : PROJET ARCITITECTURALE

-Svstème de lia ison poteau fondation :

I : La platine soudé à l'extrémité du poteau.

2 ; Le dispositive d'assemblage ; tige d'ancrage avec

écrou et contrécrous recourbés sur une clé enca§rée.

3 :La plaque d'appuie réglable au moyen des écrous

et contre écrous des tiges de scellements

4 :le plat intermédiaire : piece de métal percé

interposé entre Ia platine et la plaque d'appui.

-Planché :

On a utilisé un plancher collaborant, ce type de

dalle consiste à associer deux matériaux pour qu'ils

participent ensemble, par leur « collaboration », à

la résistance à la flexion.

Pour que le plancher collaborant fonctionne, il

doit y avoir une liaison physique entre la dalle beton

et l'élément métallique en dessous. Pour cela, les

bacs acier sont rainurés comme des aciers

d'armatures.

- toiture :

Pour nos toitures on a utilisé des toitures ondulées

tridimensionnel avec un système structurel porteur

métallique des triés pour une bute esthétique a fin de

créé un volumétrie fluide aérodynamique qui reflète

l'aspect de notre architecture bannière.

FIG I47.I,IATSON POTEAIT FON'DATION
sOI :RCE : fr.slidcshare.ncrsâimvsârmi

EIGII&PL{NCHE COLLABORANT
SQIIKE : $rr'*.lcroymerlin.fr

ElGUglTorrtrRE oNDrrLÉtr TRTDIMENSIoNNEL
S@ r google imâge

I
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CHAPITRE 04 : PROJET ARCHITECTURALE

-Plan structurel du Droiet architectural:

-Notre projet de centre nautique se compose de 13 blocs structurels de structure métallique,

séparés par desjoins de dilatation de 15cm.

EIGI§OIPLAN STRTICTIIREL DU PROJET ARCHTTECTURAL
Sq!!8EE : suteur

II.5.6.2.ASPECT DI]RABLES DU PROJET AR TECTURALE:

Une intervention urbaine durable, qu'elle soit touristique ou auûe , ne peut se complété que

par I'assurance d'un bâtiment durable, un bâtiment qui a l'aptitude à satisfaire les besoins de

maitrise de leur impacts sur l'environnement extérieur et tout en créant un environnement

Intérieur sain et confortable .

Plusieurs techniques se rencontrent dans l'objet d'un projet architecturale durable, sont

classées sous les titres suivants :

II.5.6.2.a.matériaux et svstèmes constructifs :

En plus de la durabilité et le respect de l'environnement, les matériaux choisis doivent être

porteurs,, raisonnable économiquement, et disponible.

l.Les séoarations :

1.a. Parois en Placoplatre : Constitué de deux plaques

de plâtre, separcs par un isolant phonique en laine de

verre. Diminue les émissions de gaz à effet de serre et les

déperditions de chaleur, il est tàcile à methe en place,

participe à l'aspect esthétique. Pour les espaces humides

une protection contre les infiltrations en eau: deux

cordons dejoint mastic souple et un film en polyéthylène.
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CHAPITRE 04 : PROJET ARCIIITECTURALE

1.b. IÆ Cloisons Vitrées : au niveau des surfaces de

commerce, sont de hautes performances, démontables

et résistantes au feu. Ces cloisons de double vitrage sut

montées surune ossature en aluminium, traités en glace,

le tout est assemblé en usine.

soNs
l wwra.mcsrilisol.com

I.c. La brique mono-mur : Pour les murs extérieurs.

La brique mono-mur de terte cuite constitue un mur

Bioclimatique auto-isolant ne nécessile aucun doublage

isolant supplémentaire. parmi ses avantages : un mur

solide, sain et naturel, incombustible et une isolation

thermique durable.la

EIç]5]:BRIQ[IE MONOMTIR
SOttRCf, : $\|lr.maùon{t-domotique.com

2.Les facades :

Le double vitrage : Le double ürage est un bloc de deux vitres sépaÉes par un "vide", rempli

d'air ou d'un gaz, t'argon, qui augmente encor€ un peu plus ses performances isolanæs. Le double

vitrage réduit l'effet "de vitre froide", empêc,he la

condensation (la buee) en rapprochant la ternpérature

du vitrage de la temperature ambiante, et

donc, abaisse la consommation d'énergie jusqu'à l0

%. S'il fait 0'C à l'extérieur, il fera 5 "C à côté d'une

fenêtre equipee d'un simple vitrage, l0 à I I "C à côté

d'une fenête à double vitrage. 15

IIqlsj,LE DOUBIE \!TR{CE
II.5.6.2.b. l'éco-sestion du nroiet architecturale : sUBgE : www'btlmsrd-bstiment'fr

Ce volet repose sur 04 axes ou appuies :la gestion d'eaux. la geslion d'énergie, La gestion des

dechets d'activite et Ia gestion de l'entretien et de la maintenance du projet architecturale.

l-Gestion d'eau et d'énergie: sur la base d'une technique appelé CETO, qui transforme le

mouvement des vagues et l'exploite pour produire de l'énergie et de ['eau simultanément.

1a MT.NEMICHE YoussouiMr .AZZOUT Sarah ; « Cenûe de recherche d€s énergie renouvelable » ;mémoire
de fin d'étude pour l'obtention du diplôme d'ârchitecte d'état ;Université Abou-Bak Blekaid Tlemcen.
I 5 http:/ À/rt'rr.lintemaute.com.
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CHAPITRE 04 : PROJET ARCHITECTURALE

Le sysême est composé d,un ensemble de pompes reliées à une unité terresÛe par des

canalisations. Sous I'effet des vagues, le mouvement des bouées entraîne le va et vient des

pompes hydrauliques. Ces demières pompent de l'eau de mer et l'acheminent à forte pression

sur terre. Cette eau de mer sous pression est utilisée pour produire de l'électricite en faisant

tourner une turbine et de l'eau douce via un procédé de dessalement par osmose inverse.16

FIGl55.LA TECITMQITf, CETO
§gllBeE : encrgi.3-hydrsuliqùcs-974.c-monsite.com

2-Gestion de dêchets et de maintenance : Au

niveau des locaux technique de notre projet,

s'organise des ateliers destinés a la gestion de

déchets produit au niveau du projet, et aux

activités de maintenances de l'équipement du

projet. Cette partie du locaux techniques est

connecté avec l'extérieur par une voie de service.

[!§1s§TLOCA rix TtrCHlrrQt]ES DU PROJET
: auteur

TICTST.ZOOM SUR LOCATIX DE GESTION DE DECHETÿMAINIENANCE
§(lIlBgE : Auleur

i:.i- r. itrr

retou. d eeu de

I

SCHÉIVTA CET{)

ïoL
plrbrk

1'ol. d!

.a)

Qrri d.
.trrryrn.nt

Cis.irs dê
da<L..3

Cction d.

Iu www.ecosources.info
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La laine de roche est par nature un matériau qui

absorbe le son, dotant les plafonds Rock-fon

d'excellentes propriétés acoustiques. Cela permet

d'atteindre un niveau de confort acoustique élevé. Il
sont utilisé principalement pour les salles de réunions,

salles de projections, et les surfaces d,expositions.tT

3-Le double vltrrqe:
Le double vitrage avec la présence de la lamc dra

permet de réduire les déperditions de chaleur pt

rayonnement en hiver. En été, il limite très fortomot

loéchauffement dû aux entrées directes d,énorglt

solaires. En mi- saison, il permet de profiter pleinema

de la lumière du soleil, tout en évitant une enfré

excessive de chaleur solaire directe.

FIGISS.COMPOSANT§ D'UNE TOITURE YEGITALISE
SSIE: wttrw.omege-etanchelte.fr

Le principe consiste à recouwir d'un substrat végétalisé un

toit plat ou à faible pente.C' est un concept utilisant un

mélange de terre et végétaux enracinés, extensive sur toits.

La toiture végétalisé participe dans le confort thermique ,

acoustique et olfactif du projet par: réduction de la pollution

atmosphérique par I'augmentation d'oxygène par

photosynthèse, en plus d'une protection contre les chocs

thermiques au projet, et réduction des variations de

lempérature, et une isolation phonique, ou la terre végétalisée

lst un des meilleurs isolants acoustiques,

Il.5.6.2.d.Mesures et normes pour handicapes

Un bâtiment durable ne se limite pas sur les aspects

cnvironnementales durables , d'autres aspects sociales doivent

lrendre place dans le projet.« l'accés pour tous »»l'un des aspects

rociales durable, qui s'applique principalement dans notre projet

ru profit des personnes a Mobilité réduite. pour faciliter I'accès

l-- ---^^-- ^^ ^..^:-.^- -tl--.^ L -- t: - - -- -- 1 t

FIGI63.COUPE Â-A DU PROJET

-les chutes d'eau:
à I'intérieur du projet, on a

introduit l'élément « eau »

comme rappel à la mer, pour

dynamiser les parcours, et créer

des ambiances par son

ruissellement. §ource:www.bigstoc§hoto.com I'humidité performante. I 8

FIGT6O.APPORT DU DOUBLE VITRAGE
Sggaç:_www. menulserles-bouvet.co m

4-Les murs en bloc mono-mur:
est a la fois supports et isolant , l'air contenu dans les

alvéoles d'un mur monomur avoir un effet isolant

naturel.tz.la brique monomur stocke la

chaleur pendant la journée pour la restituer la nuit. La

Mouomur combine à cette propriété une protection de

SUR LE CONFORT THERMIQUE

TIGI6I.MUREN BLOC§
Source: www.cardoso-constructlol

-accès au sanitaire:

Vô9ôtetion

Subrlrat vâgétal
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Couche de protection
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-les d'accés:
-les montes escaliers:

§ource: Auteur
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