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lntroduction

Depuis la nüt des teinps,la mer est le gnnd mystère qut l?romme o'arra iannis
cofrplèternent peré néanmcins, elle reste une muse qui lui fait découvrir draçe
jour uu uouvel horizoo. Tout au Iong des côteq lhornrne traverse la mer pour
décour.rir de nouveau\ pâys, et depuis, le littoral, une palette dil'etsi6ée, sus,-ite

l'intérêt de ltromme et, comptoit codrnercial ou baie toutistiqug le scrt de la plus

belle des maniètes

I-es zones littorales Egruent parri les zones les plus dynamiques de la plânète, elles

soit perçr.res corrrne lizu dtdrangg de productioi, d'uômité et d'innor"ation.

Lâ lille littorale âlgérienne agonise, [e flux des habitants du littoral algérien étouffe

I'atmosphère pâr une pollution lisuelle et clirnrrtologiqug l'urgence d'agrt s'accroit

d'année en année, et avec la fragrlité de la côte, les problèmes s'accurruleng et les

solutions irréfléchies créeot encore plus de problàreg il est donc terrPs de téllécJrir

une poliüque d'amôagemett durable et qui prend en comPte la dégradatie» de la

,râtufe.

Dans notre option, on s'intéresse au rapport Site/Proiet, pouI constmire petit à

petit une identité qü épouse I'histoite et la forme du site, frôler l€ modernisme sans

le déraciûemeût du patrimoine.

Depüs des millenaires la ülle est le reflet de la corrplexité de le üe de ses hôitants,
de leuts comportemeîts, traditious, et cultule§. -\pres avoir pris consciance de

l'inportânce de la culture cofimre concept dans la dinrension architecturale, oo a

aborde le sulet de manière globalg
en elaborant une étude çnétale zur la thématique e(dlitecture en

zrne littotale , puis oous arcos choisi " lc binôme ardtitecture-+rlhrre" comme

thàne de recherdre , dans un c.ntexte métbodologique bien détaillé en délinissant
le thème et sa structure dans la dimension ardlitecturale , et le mesurer à travers

ses différarts indicâteurs terltant dàpprcx:her le rôle que tient Ia cultute da.ûs le

dér,eloppement utbain des rilles.

7
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. Thématique gênérale Particularitê du littoral 1
s"

Ir littoral est à la fois ul espace unique et diversiEé, une mosaiçe oaturelle,

maritimes, des régions, mais aussi par unité géographiçe ou socio-économique.

Cette approche ra nous permettre d'acquérit des couraissances sur la rille üttorale

ses modes d'organisation, ses particularités et ses prôt&natiques

*ilrl
dc

1.1- PrésentaÈion du [ittoral

I-a burde côtière séduit d'embtee par la beauté de ses §teq la mer lui confàe
notoriété, attractivité et un rôle stratégique dans les perspectives de dereloppement

grâce à ses catactéristiques temarquables sut le plan urbanistique et atchitectural,

ainsi les particularités paysagèreg socio-économiques et se§ particllarités physiques

et cürrratiques

Le littoral est l'espace de contact, l'interface eotte la te.(e et la met Il est constitué

d'rm rivage, d'un arant-pays madn exploité, d'un arrière-pa1s colttitrertal doot les

paysageg les aménagements et les actiç'ités sônt fortement marqués pirr laprésence de

la mer. En effet le littôral abrite uû grand nombre d'écosystèmes les plus completes,

les plus divers, les plus producdfs de ûot e Planàe

Àctueltement près de la moitié de lturrurnité vit sur hbande côtière et la mondialisation

des échanges, l'industrialisation des côtes et l'essor du tourisme balnea.ire a.^célèrent

la concentration du peuplemeot et des actiütés le long des rilzges.

Cette littora.lisation pose le problàne de Ia conpatibilité errtre le déveloPPernent

écolomique et la protection de l'etriromremeü.

Pour que le littoml consen'e sa productivité et ses fotctions naturelles, il fâut

améliorer la planification et la gestion de son développemalt. faméû2gemerit des

zones liftorales doit se fonder sur tne base scientifique tenant compte de ses

caractéristiçes géornoçhologiques et climatiques et concilient les e<igences des

diers secteurs éctxrorniques

I
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1.2- Caractêristiques de la vitte tittorale

1.2.1- 5ur le plan naturel

Morphologiquement
Les diffétents types de côtes sont:

. Les côres rocheuses et f-alaises
EIIes so,t gârérareme't hautes et escalpées sa,s vérihbre prage. ræs matrfiauxpeul'ent être duts et d'origines 

$i'erses 
, g.a.rirc,i"r,tq aqgüe. souvart, à la base dela fùise se trouve un banc rocheux phtît eroâJqui peut être nu.ces deux derniers fpes de .or.. .çÀ*r*iîsin a rsrndes lirtoraw.

. Les côres boueuses
Elles sont corrposées de sediments ioorganigues de taille moyenne.ces sédimenrs pro'ie*enr de r'érosiorr'des1î",rî** er aussi des falaises et desr"olcanismes. Ils se formentpar depôts Ià où ra..râo, a. ra boue est terporairernetrtarrêtée. Des condirions de'faibtË é.*,;; ;;iurro.rut"*
trlls§ 5g caractérise,t 

"T -9., partes douce$ des earr-r bn,res et r,abssrceTrh:iHË,.::nî::ïix;*îruiru*#.ï,rî j',i.i,-o*

. Lcs côtes à grar.iers et.galcrs
Les cotes se circrctériseflt par des rléàris grossiers compris entre r et 256 millimÈtresde diamètre. Eltes sonr-gén:*t"riï;;ï; 

irrqulières er abruptes. on ,estroure près des faraises les moins .or;a.. .t I. tffi* .&;;;;#,ïL** .oIes forts courants transportent 0.. *"ilî* ffi.., sur le littoral.

EIIThÉrnâtiCue 
gÉnÉrale

ce sont des zones de dôôts dus à lâction tres ragues rront res grains sont corrpris

:;:1,:,T,'ü#ffr :[î.*,ïïg*';.#**..o*;i.*;;.';",
plates-et droites à ra;ut. à.rgi.. peuvent être de lorrgues plages
Leur formadon est récente lo-rsque ra montée du niveau ae l,océan se rareotit.

. Iæs côtes sableuses

Climat

Risques naturels

. Ltrosiou

ü,i'ffi'.ü:î"a*â 
la dist.burion sLetisriçe des condibons armosphérisues

c'"t t',.t. i.l;"J.".'=:f:1f11rme réti.de.de temps dtnr,ée' r -l

,:-p:'-*..,.*,il:,,ff:,1ïn.ii::T|:iffi iers que res précipitati onq
Le ditut médite;ranéer

:',r.:f ,;*tliii*=H,ff":"1"",;lïi:":iiJ::::ffiJ.îÏl-î
,r,^,,r,..6;;a";;ïï,:ffiî[:Tï:,îï1ï$:,iff 

3*#::;:.,*.

L'érosion du littoral est un phénomàe nanrrel. Ciou des phénomè".. a. ,;J.Iili;:i":-:.1*tr- ctsr la légÈre montée des océans
,orr cornçrarsé. Équilibrage isostzrtique pouvaft induire un rearl tru littoral

§

â 2

?

,

J' :-



olr

. _l 
suniuni

I-e tsunami ou razde-marée est une onde ProvoguÂe Par un m(n]ÿ€Ineût 
'âPide

d'un grand tolume d'eau (océao ou mer). Ce mouvement est en grléral dû à un

s6smg une éruption volcanique sous-mæine ou de type explosif ou rm glissernent

de terrarn sous-trarin ou aéden de grande ampleur-

. Submcrsion mlrinc
Inondation tempornire des eones c-ôtières par la mer dans des conditions

météorologiques et rrnrégraphiçes serêres provoqualt des ondes de ternpête. Elle

efi!"hit en gsnéral des tcrrains sinrés en dessous du nil'eau des plus hautes mers.

. tlumidité
Dans un bâtimefi, t'trunridité part être d'origine nanrtetlg accidentelle ou liée à un

défaut d'entretien. Elle cause diffécents dommalps

Retâtion entre le climat et la conception arôitectutele

À6n de résoudte la conttadiction eûtre le rent dominant, l'ensoleillemenq l'humidité

et lue sr mer aiusi que le cc'ntbrt d'eté, le§ constructiuls âu bord de la met dtirtnr
être dotees :

. De diverses tbrmes géométrigues (folne, dégradi courbée) ainsi que des

formes se basarlt sur les métaphores. Cette forme renr.oie à un volume qü ûtst
pas simplement défini par sa confguration géométrique (composition de 6gures

de base cube, pyramide, spherc ..-etc) mais aussi par des prcpriétés üzuellcs et

sa métaphure tel que la coulzuq les pn-rportions, lâ testule et surtout lc rÀPPort à

l'em'it<mnernent.
. De toit saillant d'encoôellemcntq de tetrasse et de balcon-
. De grandes ouverhtes de bde vitrée.
. Des façades avec un jeu de décroc-hement dans la rrclumétrie afin d'assurer uo

certain confort (ensoleillernenÇ aeration, ventilation, édairage nahrrel) à l'intérieur
du bâti.

Fu' : H,^, J.aé, tut - ,,ta i r,1È

t0

7-
I

t



BlThemaÈque 
generâl.e

1.2.2- Sur te Ptan économique

Activité Portuaire

Lélémenr le plus irnponant dans les ülles linorales est le Port Ce demier a

Iiitr.*t-t'.*,t.". : port de pêche, port de comrnetce' port de plaisâncq port

mititaire et port de loPçutl

. Port tle péche

C.i. 
".tiuitt 

p*t 
".cerituer 

I'imâge touristique de certaioes villcs liftoralcs et âÿotr

;-tr"p;" ,rr. l" plan architectuà et urbanistique' En plus d'être.arnenagé pour

t'activlté de pê.tte, a.s eryaces de loisirg de testauration et de distraction sont

fualerrrnt arnâragés

. Port de corrunerce et d'industrie

Leur impact est de donner fotme à un paysage sur le plan ardritectural et urbanistiçe

beaucoup plus commercial et/ou ildustriel, composé de bâtiments com[rer(iâux et

d'aires de stockage (entrePôts)

. Port de plaisa-ncc

C'est un port situé eo bord de met ou de ririete' réservé aux batrnus de plaisaoce

à rcile et à moteur Il accutille dcs bateaux à l'annee ou visiteurs cn offcant des

services mriables

Ftre: Pût lh ÿh , M.joP E:1q*

Fito:P'n&@,î.t .1a*

Fi!11 : Pon d.lbiw , Nhtiiqr - Iia,a

. l,ort militrire
C'est une bâs€ militate qui est une basc oarnle qui abrite des nagires de guerre

. Irort de 1î.ÿ--ageuts rgare rnaritime)

11 s'agit d'un çai aménagé pour I'embarquement et Ie débârquernent des passagers

Actiüté touristlqse

Iæ tourisrrre est l'actilité doninalte zur Ie littoral -Il préserte urre soutce noû

uegligeable pour l'économie des villes littorales en hiver commc en été. Il désigre

à la fois une migtatiorL le fait de vorzger pour son plaisir hors de son espace du

quotrdien des lieur de lies habituels et d'y résidet de façon temporaire, On a assisté

à l'essor du loisir aur aurrees 60 zr.e- l'apparitiou des prernières statiols ballâires

Il âssure l'attràit d'un grand aombre de population toutes catégories confondues

Dals les petites villes on remalque ure abseoce dlrfrastructure d'accueil car il y a

un âutre tlpe de tourisme qui est le touisme chez l?rabitnt.

I-es principarrr types de tourisnre que cormait la ülle littocale s{rrrt:

. I-e rourisme b;ilnéaire

C'est tür type très eû l()gue surtout elr pédode estirzle où des nrilüers de qcanc-iers

p!éfèlent passe! leurs rzcances en bord de mer pour le loisir et la détente.

. Ir rourislrre de sanré

Il concenre l'elsemble des migrations effectuées dans le souci d'améliorer sa sartq
Cest-à-dire les séjouts intégrant aussi lien des soios curatifs qre des soios préventifs

I:'!12: Pcd]lit,in ,T h., Bk l . Le tourisme vert
I

t'r



rïha*,atquntbnltt\t

FagD: -Ad.nrp! - Fmoil

Figla: Càary, qti.ota - Daactuk

Permet Iapréserrztion dupatrimoine nâhrrer et des sites aiasi çe ra décotnete dela Iature (ecusystànes et a{fosystèmes). rB /,

. Iæ tourisme culturel
c'est ture fo'ne de tourisme gui a pour but de décou'rir Ie patrimoine cult'reld'une région et, par extÉîlsioq ti *oâe ae vie ae ses habitants.

. Le tt_iurisme écoloEque
Pour ç'un tourisme soit écologique il faut:
- LIne écoaomie de l,eau
- LIn recy'clage de l,eau
- U:re économie des énergies

- [ï:Xt iîiï 
propres et rennuverabres

- Laisser le rnoi*s d,irrpacts possihles sur l,erwirorurernent ruturel.
Activité àgricole

Sorr rôle princrpai est dt'
,ne, et les'payÇ.î ii,3lt*ir des espaces «

;*i*'"."*ffi ;ïiÏJiÏî.r..m.ltii#l*##*,#;
. Làémdon clu tissu urba.

:ffi','-lî*ffi1ïr;:#i:,1iïff :Hn:::iïrî;*.
,rog-'que de Ia bjodiversi,é r"J;i;,,Jlay*ag. 

r,atrr.r.
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1.2.3- Sur te plan urbanistique

L'urtranisme des villes littorales est très intluencé pat le mel On distingue trois

formes de dâ'eloppement uôanistique des villes

DêYeloppêmeot parallèle à la mer

Fiqt t : hlL tù ùàæ îiÿ.

Généralernent les lilles qui se développent parallèlement à labande littorale se siment

sur des sites plats en adoptant uo tracé lioéaire doté de Percées perpendicrrlaires

pixrr grJder le contact visuel avec la mer,

Cate organisatiorr a des cusolrs cümatiques telles que Ia lrotilation laturelle et

l'esptit de lllomme dttre en face de la mer

La croissancc de la rdle sur ces sites s'éloigne soucrlt de la côte purr des risqucs

naturels teJs que l'érosion, le tsùnarni. Cet irPact a donné tm intérêt particulier et

par consâquent pourrcir créer des espaces ertérieurs comme Placettes' Prom€nâdes
baloéaireg commerceq eçaces de coosotruatioo et lierrx de rencoutre et d'échange

ct{turel.

f

Fgl k C.FabM. Rb * ÿaù. tsim
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Dêvètoppemmt perpendiculeire à la mer

Certaines villes qui se dâ-elopp€nt petpendiculairement à la mer se situent sur

des sites accidortéq monr.grreu! rru il cst difficile de co[struire à cause de la

morphologie du teÛain.

Les risques laturels ioueot rur rôle irnportant sur le déreloppernent de la ville, leur

irnpact fait qu'elle Céloigne de la côte et impüque de construire sur les hauteurs pour
ériter les dégâts

L'implantation du rillage perpendicrdairernent à la ,rret dars le but de :

. Se protéger des vents du nord et de ltumidité

. Bénéfrcier d'ure verrtilation naturelle.

. Créer des percées risue.lles sur la mer.

lÈ,i

'lr.'
:'t1f,. s'

F418:Cw' eP^tutu Jdtù ttab
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Dêvetoppement dans les deur sens

La préseoce des obstades peut ernpêcher la riile de se dérelopper ou dranger de
direction (dâclopperrrent de la ville dans les deru sars).

I-es éléments naturels (es cours dtau, Ies molrtagnes, forêtg rochers) ainsi que
la présence de certaines zones comme les zones nilitaires, les sites protéçs et la
présence de terres agricoles peurneut réodenter I'urbanisatiol des villes littorales

L'aménagement des perées

l-e dÉveloppernent parallàe à la mer a perrris la ctéaticm de percées pour gardcr
un contact visuel entre la ville et la mer mais aussi un contact physique erploité
par certains types d'aménagernent (ruelle, boulerzrd) qui aboutisserrt généralemart
ve.s des places Ànénagées (facteur socio-économique). Les percées ont tm rôle de

l'entilation de la rille lorsque le développerneût augmente (facteur cümatique)-

Les espôces urbains dans les villes llttorales

Dans les villes littôrales rous trouvons que l'espace public domine ltspace por'é
(exemple des placettes) promelrades et comiches piétorues). Ces espaces solrt c!éés

pout auoir une ourrertule sur la mcq aussi découlent de nos pratiques sociales en

donnacr une tbrme à nolre manière de rivre.

Fi!2o: M CûMû1,.1"e" .Abn- Akét

t5

;;

l'1

Falt 9: BLb Et otul, Hrn ,1bin.
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1.2.4- Sur [e ptan architecLurat

Forme et volumêtrie des bâtiments balnêaires

I-iatc-hitecture en zooe littorale est c'aractérisée par la r.oluméftie de ses constructions.

Le traitement de façades arrcc l'utilis.ltion des matetiaux de construction qui sont

très particuliers err rtison de ces rpalités spécifiques du littoral (on donne phrs

d'irnpr:rtance à l'espace extérieur que I'espace intérizur et l'espace accessoire ,

balcon, terrasse et iarclin).

Iæs constructions de rype balnéaire sont organisées plus librement en volume et en

plan- Elles se démarquent des bâtisses urbaines pat I'emploi d'un raste rnocabul,aire

are-hitectural permettant la transition entre le bâti protecteur et la nahre vir':rnte- [,e

territoire balnéaire a permis au-r architectes de laisser édater leur inspiratiot.

I,es bâtiments de t-lpe balnéaire adoptent une géométrie conrplexe en volume et en

toiture. Cette cornplexité est de deu-x tJpes :

. Âssernblage de differents volumes en fonction de I'orientation et de la taille de Ia

patcelle,
. Un volume nuçonné sinple conrplexifié par les élérnents rentra.nts ou saill'ants de

la composition.

Ils se caractédsert égâlemelrt et surtout pa( sorl rapport à Ia nature, iardin flzuri
ou pafiorama rnaritime combinant protectirxr, obsenratjon ct cûnternplation.
Ces relations vizuelles sont traduites physiquanent par la présence des espaces

interrnédiaires : pergolaq balcons, vérandas, bow-windows, galede, termsse ...etc

Orientation et fâçades

r,a direction consiste à expliquer les conçromis à faire en matière d'orientatir:n du
tissu urbain püsque celü-ci depend à Ia fois tle lbrientation par râpport au \,€nt
tnais aussi le choix des nres sur rrrer-

11 "T. "r!i"e devrait ptidlégier la dire*ion soraire car elle est plus contraignxrte.
uincident oblique du *nr offre'n ér'entail de directions plus grand q,l ài. a.
30" à 60", la trame pzut suh're l'orieurrati,n par ràppDrt au \,€*t dâns une diret-tion
intermédiaire.

L'architechrre des façades est caractérisée par une ranspararce eû terrne de

,iï,::::.ï.:ffi:îX,:ïdu.preirr, du dde et des couteu'rs J,u*, q,iî*ar*,

iE
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lmplântation de§ constructions

Sur la comidre et le front de mer,les bâtiments sont o.ientés Par rapport à lavue suJ

la mer mais l'implafltatioo doit .ésoudte alràrt tout la conhadictioû ertre les \iarts

dominaûts et Ia rrre sur rnet afin de se protéger des r"enti Les constructions au botd
de mer se sont dotées de protections qü ont pris diverses fotmes d'où la nécessité

de prér'oit des ourerhrres pout lâisset passet le venL

L'irrplantatioo des proiets sur la bande côtière se fait übrernent sut de grandes

parcelles. Ils sont uniques et n'entretierineot aucune relation formelle entre etx.

Les ouvertures

Pour les con^structions eo zories u(baines littoraleg l'utilisâtioo des tethnirJues de

constructioo spécifiques est irrposée poul résister arx phénonùres ndurels madts
tels que : la corrosion, ûotâmm€rit des matériau-r de constructions du!ôles résistent

à lâr marin, intempéries, remontées des eaÙ-x et aléa sismique et qui sont souvent

esthétiques @ois, métal, r'erre. pierre de taille ...)

Les couleurs

Un revêteat:rt extérieur peint «r couleurs claites telles que le blanc et le bleu a6rl de

diminuer la quantité d'énelgie solaire absoôêe pat les parois estétiarres.

Les espaces intermêdiâires

. Belvedèrc

Petit édicule au somrnet d'uDe coûstructioo qui perrnet d'observer et de contemPler

l" p")oug..

. Balcofl
Plateforme tn saillie sur la façade d'rur bâtiment.

. Kiosque
Pait édiqrle situé dans rm jardiq conposé dure toiture souternre par des poteaux.

. G,ierie
Cirurlation extedeurg coulÊtte, pouvant dessenit plusio.ns pièces-

:-

. Bo\Lvindo\\:
Baie ou cnsemble de baies supetposées cn saillie sur [e nu d'une lâçade-

17
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La lurriere [aturelle est I'rIr d€s elements de base de toute concePtion architectutale'

Les relatiots entte l'iutérieur et l'eitétieur d'un bâtimetrt sort modulées pal les

ouvertures l-a pénétration de la lumière est un élément essentiel-

La fenêtrq ouverh.rre pratiquee dans le rrmt dTn bâtiment est la façon la plus utilisee

pour y laisset pénétrer I'air et la lumiète.
Sa forme, sa dimensiorl son en4)lacemmt et l'orientation de la façade dans

laçelle elle est pratiquée, on utilise des grandes ouverhlres et baies \itrée§ Pout
mieux p,ro6ter de l'ec-laitage nanrel, l'ansoldllernent, l'aéqtiou (lrttilatiorr) a des

ures panoramiques. Pour la ptotection du rayoonernent on utilise des éléments de

protection.

Les maÈériaux

ü
ôir,I

I
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Fi-t 2n : ÿdgna

. Perroll
Petite terrasse en pierre au nilneau de l'enttée suréler'ée d'une demeure.

. Porchc

Toiture souteûue par des piliers protêgealt ur seuil d'errtrée Il peut aussi être

intégré dans le bâti avec un ou derl\ murs ouvetts.

. l-ogura
Bâlcon couyert dont le fofid est efl rehait Par rapPort au nu de la fa-(âde.

. \'éranda
Espace coul'ert €û coûstru«ion légere prolongeant le bâti au rez {e -r}raussée- I-a

r'éranda pzut être formée pour sen'ir de serre, iardin d'hiver.

. Pergola

Cha(pente de poteaua en atteote d'uoe cot§'Erture lr{Étale (plantes gtimpantes).

. Tetrasse

Plateau exposé au soleil qü prolonge une pièce, le plus sor.rvent de plain-pied artre
la maison et le jardin.

1.3- Les particutarités de la vitte tittorate atgérienne

1.3.1 - Sur [e ptan urbanistique

Le liÈtoral a[9érien

L -\lgérie, un géant africarq m geant maritime. 1600 Km de côtes, le plus grand

littoral du tr{.eghreb qu s'étend de \{arsat Ben [{'Hidi à l'Ouest au Cap Rous à

lEst- \'u du ciel, c'est un parâdis sur terre zvec des forêts rieççs, un telief affolant

et des dures à perte de vue. I-e littor', -\lgérien, d'ure superfcie de 982{ Krnz'
soit 0.416 de la $rperficie du pals rçrésente ùrt écosystème riche et fragrle qu est

constâmm€rit menacé de dégradation en raison de lâ concetltration de la population,

des activités écorrorniques et des ilfrastructutes Ie long de Ia balde côtière.

Cet cspace littoral corvre 159 cornrnunes tnatitimes, incfuant dcs territoires des

grandes villes côtières (Àlppt, ômn, Ànnaba),

I-,a loi algérienng en6n, dé6nit le littoral comme srit « le littoral eflglobe

I'ensemble des iles et îlots, le plateau contineoul, ùrsi qu'rure bande de terre d'une

largeur minimale de huit ceots (800m) longeant la met ».

18
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Petit toit en su.plomb d'une baie ou d\üre porte en saillie srrr r.rn rnr.
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Préssrtation de la rille littorale alqérieîû(

F r28 : ,1ht, . Aüi.

Ft2e: 14 . A6tr

Les lilles littorales algériornes ont corüru les m&nes problÉrnatiques sr les

differents plans (oattrtel, social et éconorrüque) arcc un dâ'elopptrnent iucontôlé
de l'urbanisation, rme dirrinution du foncier agticole et une degradation des milieux

sous les effets de la pollution et de la croissance des actiütés. læs lilles littorales

algérielx, es panve$t être dassées par taille comme suit :

. Grandes silles
Comrne les rilles les plus irrrportentes en Âlgérie et qui Pos§edettt ule grande

population : Àlger--\lnaba-Oran.

. r\{q'eones silles
ks villes qui sürt moifls gra des que les villes précédentes et ofit une

population moyeme : Skikda-Jiiel-Mostagaiem.

. Petites villes
Ce sort des petites ÿilles ar,.ec une densité de population petite: -Veffoun - Tichy
- Tigzirt

-\prés l'indçerdance, l'Àlgérie a connu dar-r politiques d'arnâragemsrt qui <rrrt été

appliquées sur Ie plan uôanistiçe et atchitectutal :

. De 1962-1985 : l'État algéder a prodüt et oLgalisé le cadre bâti de la mâne
rrranicrc qu'on produit et organise dans les villes de l'intÉticur.

L'état s'est intéressé aur grande; *illes qui soot,{geq Ornn et -\nnôa et quclques

rilles moyennes comrne Skikda, Beiaia et l{osta€Fnem et cela au détrirnent des

petites villes qü sont restées relatisemtnt délaissées à l'état de stagnation,

Ceci a engendré un déséçilibre sur le plan urbanistique' les gtandes rilles ont
connu un boom démographique catr-d pa( l'attractiÿité de main d'euvre ce qui a
poussé à construire de manière « arutchique » pour {rondre aux besoins de ces

grandes rilles

. De 1985 à nos jours, il y a une prise de conscience de l'irrportance de preodre en

considération les spécif,cités des rilles littora.les. Dans cette oPtique un ensemble de

mesures de protection et de mise en l'aleur du üttoml et la cràtioo d'établissements

et d écoles pour les érudes d'amâagement du littoral (ENEI ENSE\IÀL « école

nationale supédeure de l'én-rde maritime de l'aménagement de littoral » ex IS\{]\L)
a été mis en æuvre :

La loi 9D-29 du 1et décembre 1990 relative à l'aménagerneot et à l'urbanisme est

le premier tette ayant dé6ni en « dispositions particulières à certaines pa;ties du

tertitoite » l'espace littoral. Les dispositions de ce texte s'appliquent à toutes les îles,

îlots ainsi qu'une bmde de terre dtne largeur minimale de 800 mètres longsant l"
mer et incluant l'intégralité des zones humides et leurs À,:rges sur 300 màres de

largeur dès qu'une partie de ces zones est m littoral tel que dé6ni-

En out.e toute constmctiôn s\rr tme bande de terre de 100 mètres de latgeur à parrir
du rirage est frappée de serütude de noo aedificandi, toutefois sont autoliÉes sur

cette bande les construaions écessitaflt la proximité immédiate de l'eau (art. 45 de

la toi 90-29).

I-es dispositiolrs de cette loi n'oût pas empêché ltubanisation de s'étendre darrs

lrs
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Les zones proches du rirzge. Ces espaces conoaissent égalerrtent une dégradation

inrportânte due à t'e-\tf ctior tron autorisée du sable « à la féqueûtation a$archique

ries pl.ages Ce rfest qu'en février 2ülr2 qu'une loi çécifique au " littoral » a été

promulguée. Il s'agit de la loi 02-02 du 05 fer rier 2002 telative à la protection et à Lr

valorisatio! du littoral. Cette loi délimite trois baldes dans le üttoral tel que dé6li à

l'article (07), dans lesquelles sont édicrées des testrictiots relatives à I'urbanisation.

1.3.2- Sur [e ptan architectural

l,a nouwlle politiçe diubanisme et de construction de l'Àçrie après I'indçendance

étart de répondre aur besoias sociaux avec une alchitecture nor réIléchie pour tout

le cas du littr:ral alçrien.

Dans la période actrelle, Ittât a pris des décisions en ce +i cqrceme le

réaménagerneot des rilles littorales cornrne le proiet de la lrlédioa d'Àlger.

1.3.3- Politique d'aménagement des villes tittorales
a[gériennes

Lois et régtemenÈations des villes littorales elgêriennes

. Àu niç'eau nrtional

Particularité des villes littooles algériennes dans la réglernentatior qui diflère d'uo

pays à l'autre:

Loi 02-02 : correspcndint au 5 f&det 2002 relative à la protectiur et Le valorisatir:n

du littoral. Cette loi innore dans la mesure où elle teralorise une dirnension

naturaliste de l'espace côtier. Elle ne dé6nit pas précisément « un aménagement du

littorâl », elle montte plutôt que la protcrtion et la ralorisation contribuent de façon

gétrérale à l'ameoagernent.

Loi 03-02 : correspondaflt au 17 fâ'rier 2m3 fi:ant les règles géûérales d'utilisatioû

et L exploitati(xr rounstique des plages.

La présente loi a pour objet de 6rer les règles getrémles relatires à I'utiüsation et

l'exploitation en vue de faire bénéficie les estivants de la baignadc-

I4i 0103 : correspondant au 17 fônier 2ü)3 relative arx znnes d'expansno

touristiques (ZET).

La piésente loi a pour obiet de définir les prilcipes et règles de Protectiot,
d'aménagemeot de promotion ct de gestion des zones dtspansion et sites

touristiçes dans le but dc :

- LTüisati<» ratiorurelle et harmurieuse des espaces et ressqrtces touristiques en

vue d'assurcr le dél,eloppem€ût durable du touiisme.
- L'intégtation des zones dt:pansion et sites touristiques ainsi que les infrastructules

de déæloppement des actirités touristiques dars le schérna national d'amérugemert
du territoire.

- La protection des bases naturelles du tourisme : la préservation du patrimoine

120
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. Àu niveau internatiooal

l,'Àlsérie a adhéré à Ia conrenion de Rarcelolre de 1976 ar Jar:vier 1980 De

même,Iæ protocole relaüf àlaProtection de la Met Méditerranée contre Ia pollution

d'origine telludque ratilié en 1982 est entré eû vigueur en 1983- L.adoptior! le f Arril

1982 à Gènes du protocole relatif rux Âires Spécialement Protégées d'imPorhnce

lléditerranéenne et sa ratificatiol en 1985, est efltrée cr viguetu en 19 ' I-c 28

avirl Xlol,l'-\lgerie a rati6é la convention de Ba-rcelone par décret présidentiel

no0{1.11-

Les ptotocoles relatifs à cette comnerrhon sont en couts dexarræn. Pat aillor6
l'Àlçrie a orti6é plus de 13 accotdq de la Convention internàtioîâle de 1966 $rr les

ligres de rùarge en l9?6, et de la Com-ention d€ PNUE de 1979 srrr la consen"ation

des cspèces migratrices apparteiant à la faune saurnge (Convention de Bonn) en

2005.

tnstruments d'urbânismes liés eu titto.al

' I*:pl;ur d'rninagerncnt côtier (?.\C)
I-e PÀC a pour but de délimiter l'espace üttoral. I-a proposition de dâimitation

de I'espace s'est faite sur Ia base de critères physiques ainsi au niveau des zones

des falaiseq il a été retenu uoe prot-ondeur de 800 mètres et au nrveau des espaces

relati\sneflt platE il a été reteru une profordeur de 3Èm- Il a été integé les espaces

l,orestiers dans leur inlégralitê et les Plaines

. Le plarr dirccteur d'amérragemc:rt et d'urbalismc (?D'\L)
l-e PD-\U Êse les orientations fondamentales de l'aménagemort des territoires

coocemés, il détetmine la destinatioo générale des sols, la nah-rre et le tracé des

grands équipemerts d'iofrastructure.
En .\!gérie Ie POS est un instrument de çstion et de planiÉcation uôaine dont la

finalité est un r lernort de détail, procédânt d'une politiq.re de Protecdoo-

.l-e pl;rn d'occupation du sol (l'OS)
I-e POS est un instrument de gestiot et de plaoi6caüon urbaine dont la finalité est

un règlement de détail, procédant d\rne politique de Protection (notatnmcnt par

I'interdictiqr de cor:struire). Dars le reqp«:t des diryositioos du PDÀLI I4 POS

lite de façon détaillée les droits dhsage du sol et de c.rrsttuctioo pou{ le s€cteul

concerné. I-e POS en tant qu'instrunent d'uôanisme reglemenaile de détail doit
norrulernent permettre de mieux cerner les critères de spécificité des üeu-r.

. SN-\T: I-c schénr:r ntlr(rni d'iménàgcmcnr du tcrritoirc
Le SN,{T est ùn docurnent dodentation par lequel t'état afhdrc ses ophons

politiques d'ensembk en mâtiè(e d'aménagemeit et d€ deldoPPerneit du territoirg
il dédine les secta.rrs ptiotitaires et les espaces d'intervention nécessitant des efforts
d'ir,vestissonent et de promoüoI à moyen et loilg tetmes.

Baséc sur les princ-ipes de t'equité srxiale, de Pef6cacité &onorrique et de la
duabilité des tessources, la conception du SN-{I permet de montret etr pdorité les

points durq les dangers les plus ctiants et de souligner en nËme teûps les Points
forts, les lietll (xi des efforts irnportants méritent d'être deplolé§

. SD,\Î Le schéma directcur d'aménagement touristique:
Le SDAT est rure cotposante du SNÀT 2025, préw par la loi 02-01 du 12 deconbre

ler
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2001 telative à l'aménagenert du territclire et du deRloPP€rn€nt durable Iæ sdréma

directeur d'amâragernent touristique « SDÀT» 2025 constiue le cadre §trâtfuique

de référence pout la politique toutistique de l'Àlgérie à sa fzveut l'état :

- Àf6che sa vision du dâ,etoppement touristique national aux différents horizons

à court terme (2009) , moyen terme (2015) et lotrg terme (2025) dans le cadre du

d&'eloppement durable a6n de faire de l'-\lgéde un Pays récePteur.

- Dé6nii le s instru-eots de sa mi§e m (Brvle et Pr&se les coriditions de sa Éaisabilité'

. SR,\'l : [,c schinrn régr»ral d'rurrén.rgenrcnr du tcrritoire
Document constitutionnel de référence régionale et d'orientation des initiatires

locales, le Schéma Régional d-\ménagernent du Ter.itoire (SRÂT) incatne la stratégie

de dér'eloppemant et damâragemol de Ia regiol étalée sur 20 ars et est garant de lâ

cohérenc.e des stratégies sectorielles à I'echelle régjonale- Ses précr-nisations doivent

faire ressortir d€s proiets conclets çi rciponderrt aur besoins de développernent

irunédiats et futurù De tnârr, I[ constirue un outil de fornulisation du proi«
régiona! autout duquel pourmit se négocier le contenu de§ contaLs Etat/Région,

au service des collecüvités territôriales notànment les régions

Les objectifs escorptés du schémz régional d'aménagement du tetritoire sont ceux

de:
- Présenter un diagnostic tertitorial concerté par l'ensemble des acteurs locaux

mettant crr exergue les enieux prioritaires de dércloppement regional.

-Colstihrer une visiou pour ta région, el dé6nissant les rnoy'ens à adçter pout

améliorer son ef6czcité écoflomique et la qualité de vie de ses lubit'ants

- Élaboter, sur la base de cette lision, une prevision réaliste des actions de lEtat en

matièrc d'infrasmrcnrres et d'équipcrrrcntr

- Créer un cadre de partenariat dyrrannque autoul de§ proiets de développemelt

préconisés par le SR-ÀT.
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Thémetique Spêclfique

IrEB,DUPÉ. l:kiqàa « h ditr tfi re ùd.l.ÿn tb » ù$
Dûin r,aPE t,,Cùpflrd't d @,{ùtti, \^P'

2 tl iàtÿtu t' nrylÿie br biÿl l.f/. lviri?aô, .btJ ûül ûttl

Ia ,rrot « dlbÿft » lmlierrt dra lnh « ctùnfti » el tÿpurail rfi lonllcin ltflt^:e un la Jît dt XIII
èae iàcb detignut vit ue Piàæ dr tina " ti*r, toil lz r tc nligit*ut.

-\ujourd'trui le terme n crrlture » a multiplié ses significatious et s'emPloie dans

l'e..rplication de plusieurs phénornèoes humainq ses dé6nitions s'associent trxrtes à la

rapporter à l'actirité humaine, ce qur lui attribue des signfications oonrbteuses par la

multiplicité de théories qui tentent de corrptendre et d'â'aluer cette activité.

Selon la langue française, la définition est sirrplifiée : Otllan dâigxc I ea:t:nblz

tù îoxr.tiùmîeJ généruhr d'n irutiùdta'z, ce qü indique une Premièle accePtion de la

notron de crrlture comme crrlturc individuelle et où cetraiDs y incluerrt outre

la connossance scientifique, (Ëÿerses sortes d'acquis notarrunent le§ traits et

cornportemôrts, résult2nt du rapport de I'individu al"e'c soD errtitonnernorg et de

I'irTfiuence de sorr coitexte ÿÿid.l4 rttbt/n ên M btt Nlrr\l.r.e qti n4n b vroir, ltt

ogun, l'att, h droit, h ,lrorah, h c,rttt t ê el loutd bi drb (&tùaàci 
^cquiJdÿu 

un lnm»c

aE tdfil qtfi arîrblt d'ltne.sociili.'

Pàr contre d'autres définitions lui attribuent une conception collecgve moros

ceotrée sur l'individu du fait qu'il appartient à une mtité culnrrelle et qui tout err

subissant sa culture s'associe Àu ffoupe et à la striété, avec ce qu'il lui traûs{rrt
conune connaissanctl habirudcs et savoirs

Selon Larousse : « la culture est l'ensemble des structutcs sociales, æligieuses.. des

manifestations intellectuelleq attistiques ..., qui caracrctisent unc socicté »

les

l/:fi-O&. EM aÿûri& dtu t, tElt, àN C I'ERDLIRE

Le binôme architecture-cutture
Le thème et te conÈenu de t'architecÈure ne sont rien d'autre que ['architecture même '

Le thème est un étément viLat pour l'architecture, il n'est donc pas possible de commencer

Une Conception êrchitecturète sàns èvoiT une connèissânce et Un mâximum d'inFormàtions

sur le sujeË sur lequel on dolt se baser, puisque la créàtion n'émerqe jàmais du néanl, màis

Cest ptutôt une continuiLé d'idées raftinées à trâvers [ê lemps.

Si en architecture l'ànatyse constitue [a lecture et [a projection, te lhàme en serait te

langage, c' esÈ-à-dire uni forme d'expression coditiée mâis suFfisamment ctaire pour

établir ta communication .

Thématiser un objel archi[ecturâ[ c'es[ éviÈer à touÈe créàÈion formelle de lomber dans

{'impasse de la baÀatité en obéissânE qu'à des besoins fonctionnels ou esghétiques. Ainsi,

it s'àgil d'élaborer un socle de données, dé[erminant le principe, l'évolution, tes besoins

du ttième, ainsi que les àctivi!és qui s'y déroutent er tes types d'espaces qui s'y àdaptent

1.1- Définition
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' c,7ERDLIP§,,oîrit

" {srgotitaiu tt tatü nispr fMb4h simd lailbc

t DtN lviuiltiô4 Obtit

C,c"t l'crcenùb ù mùu.t et de slflicltn?r .tociah ,nan{atationr ali.rti4ttc't, $iritulhs'

irrhllcctilcll$ et morulîi, qili ûtrdctrritcflf ffi 3,oaq bumain, 
't" 

Pqys ot t"tc §ociéûé W nwt
à wt datre gm@e.t Ii y'aurait donc autant de cult*res qu'il y a de groupes humains

d'odgines et de statuts differents

euant à yLINESCOI la culture pout e1le, se rapporte aux caractédstiques de la

càlectidté où s'interfèrent les croyanceq les corrportement§ et Lt manière dont les

gens les developpe[t et les sPriment.

Lt ctkuz est nruiürie conne lbasemble da tmits distincti$ spintaek et matériclt, intcllzctuelt

er afecttJi qtti uratürise nÎ une totiëté oa ilfi çroilÿe ncial * qùlh engbbe outn lts art el la

*tînr,L, no,tet ù ûe, bJagtw de titw euembb, h g»tànet tle uleun' b Traditioq et bt

cmlanees-c,estalors qu'apparaissent deux accçtions de la culrure ori la composante

dynamigue situe les nuAnces:

. La Cutture lndividuelle
I-a culture cst fusenbh ilet nnnaisunæs aqtitet, Iirutrtttlion, h sa$ir ilvn biliddtt ; ces

c.11aissa1ces coûceltef,ont divetses discipligeS : l'histoire, la musiqug l'art, la

liméranrre, les sciences , l'a-stronomie, la çographie, la philosophie , le cinénn ' 
le

sport,... qur rJésigOent une culture s"r.eote , ou une cr-rlture élitiste,ne Concernânt

qr,.r.r. .L.tuinelatégode de la population, ctst une errlhrre gui se construit

individuellemtnt et se dér'eloppe continuellemtlt ; La eiltre inliÈilnh att21orb u'4

ilimension d' ébboraion, et de Ltntt'ttl'îinn et ilonc unc dincntion itobrttu'

. La Culture Collective
Elle correryond à ce qui tléterrrine Pidentité d'un groupe, ce qui le caractétise et

l,identifie par rapport aux « autres », elle inclut les valsrrs griil a acçises.au fil du

temps, elh nmtpind à *nc uniü Jixatriæ d'idcntitét, un repèn fu tvlean nËé à tme ü$oin, an

art jarfaitenent intur darc k colbctiyiü3 ;C'estune culhrre qü comprend la culture d'un

p*pË .t s,af6rme coffune culrure popularre par opposition à la culnrre.éliüste ; la

culture collectil'e ntvolue que très lentemenÇ sa laleur est au contraire Ia stabilite,

le rappel à I'histote.

ll.2- La Dêtimitation Du Cadre Culturel

Avec une notion aussi large que la culnrrg il der,ient difficile de délimiter la portée

du progrrunme de la statistique crrlturelle et qui est rur critère de base pour la

.or,*tro.tion d'indicateurs pertinrrts, ce +ü reod essentiel d'établir des limites zur

ce qui doit être inclus et exdus -

11.2. 1 -Le champ cutLurel

Le charrp culrurel se traduit genéralernent par des activités qui se réfèrent

aux différents modes d'expressions artistiques et crrlturelles, elles concernent

généralement les dornaines du patrirnoine æchitechxal, des arts plastiqueq du livre

.t d. t, lecrurg du spectacles yirant (ùreâtrg musiquq danse) .., et s'âargissent

également sur des actjvités situés dans d'autres secteurs corïune l'artisanat ainsi que

le dictant cerhiûs pays

?4
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Le Câdre Dè UUNESCO

. Iæ patrimoine crrltutel

. IrrçrirrÉs et Littératurc

. Àfusique

. Ârts D'exécrrtior: et DintelPrétatiolr

. \{édias .\udio

. lr{édias audiovisuels

. Âctivités Sociocrrltureles

. Sports etJeus

. Enüroflnement et Nahrre.

Le cadre de I'UNESCO a égalernent été le protocole sur lequel lEurostat 2a délimité

un champ crrlturel commun au niveau de l\lnion européenne, basé sur les données

des Etats mernbtes, on y dénote quelque nirreaux de similitude et d'hétéroçnéité

pa! rapport alr receusement de I'UNESCO ou de qrlelqres pays' dort l'.\ngleterre

et cela dans l'exdusion des dorrraines tels que Ie sPort, Ie trr.rrisme, la religion,

l'en',ironnemmt...
I-es huit domaines crrltulels faisailt consensus d'aPrès LEurostat so11t :

. I-f patrimoine artistique et monumental

. I-cs atchives

. I-es bibliothèques

. Iæ livre et Ia presse.

. Les alts plastiques.

. L'arc'hitecture.

. Les arts du spectacle-

. L'audiovisrel et le rrultim&ia.

ll.3- Les biens et les services culture]r

Sous-iacents au ch-amp cultr-rrel, les biens et services culhrrels transmettent à la

culture une signification plus coDcrète' et réussi ssent à ptéciser le cadre de solr chanp

cat ils corrrtitutnt la traduction physique et rnatéridle des culturelleg / .o,rcrhnl lorlr
ÿr1at ù ÿodldiû,t.1 th rùÿüi' sttd|libh.r d'tot Nrrhrt rrirrrl ',leur recensement est lelatif
à celui des domaines constituant le charrp culnrrel , les biens se disthguent des

services par leurs caractère hngible (ivres, magazinesr er, registrmrents sor,ores),

tandis que les seneces ne le soat pas (concer§ pièces de tIeâtr€ nu expositions dats
rme galerie d'art)-

ll.3-'l- Les Biens Cu ltu rets

\-u l' hétérogcnéG qrion remarque dans le recensement des activités crrlhrte[es, une

démarche ptagmatique incite à se référer à la définition du cadre conceptuel indigué

par I'LINESCO et qui propose urre délimitation du champ culnrtel en y regroupalrt

neuf dornaines ' :

'ln "ni"i,F 
ab,*o * /I'NE,SCO i$h,t bN la ti* lda

tB e*ûi' ù ÿ.ù' ûiÿt@t: iq/r,t',t
ÿtti,ùn Ot t.ip,nt d lNç,, d,' bÿt 

"ét), 
/,,i!f (*-

P*rt|,r,'ry4Lÿq. qtùer! N
J.tu d.*Aû d a B],/,.!&ù, i.ûHtk t ,grlù). ôtu ÿaùrt
@i,ltu Lÿis dP*tt

zir

Cette catégorisatiur a été pratiquemant approw{e pa! la pluPart et consdtue le

nolau commrm opéationnel dans de oombreu-r pays.

Autrês Côdres lntemàtio{raux
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Se sort des biens matériels résuttant de la creatiüté indiüdrælle ou collective

et iustifiant alors de d«rits de propriété intellecnrelle, cclù aéttidü n ,fti,r,,ttl t
drs ÿÿÿorx où .te Ébiatbtt ù; ida, det uhm ryzl»liqu ct d.r ,,oda ù tic' à ficctif
d'i{or*aion ott ù di*aaioa, ib conlibünt àJory)r et difwr l'iùttiü olhfitt et itf*nær
la pratiq*r ultanlhtl .

Ë.rant essentiellement un bien creati( pourut être Produit et conrnercialise, le bien

crrlturel censtitue le caut des industdes q.tlturelleq dont I'irrporlance économique

ccrnêre àla crrltnre son pouvoir de dâ'eloppe mett; ib ru tdt& ladtaiûri indiid&lb
oa collccüu qti se lraantl rrr d6 jLÿÿofli tucrÿlibla d'ôtn @nfuit ct »eltipliit pat' dtt

pmcelér itulltrieb ü .üJlibwr on dt|ffxt-it naûtunenl. L)»et, nue1 elrugllrrenütl^ Jo,,lnt

fht, ri&0,^, sétia udiLtitællet, pndù* nul.ti»édia, blitieLr, ÿnd.ÿitr dr l'.!rtùLndt dt dtrign'
't 

Ntitarst lbîn dtb,,nlh, tirtx i divnfrc, ,rir, à b ,liçnntion do pthlic '.

Par ailleurq selon rme acception so§'erit iuridi$re, la notion de ben culturel renvole

à Ia dirnen§on patrimon iale, c'at u üa omnt êt 14t§bL (rror»tlrrêrll, wm d'al) nlalif
à s, nadr dt ethtn lraditiomtllc arytel b uciëti aaibrc u. in@iaiü Wicltièn d'odfe

hi$$iqsq afiifiqrc 0t( tcicxtifqw. ll md à iacbn ù pltt et plu I'ateabb der lmrlitiot et

unirlain ,lebiæ c.:Irnttel patimonial fera l'ô;ct d'une phrs grande mcrnion dans

un prodrain chapitre-

11.3.2- Les Services Culturets

Se ont da daiùtâ qni uu ÿretdn h Jànra fu bita. natériel rc?anù* à m htoirt athml
se tràduisant par des métludes d'otrre de bi(rr§ culturel§ et des mesures dhçrpui à

des pratiçes clrlturelles que les Etatq institutions ou organlsations mettent à lâ

diçosition de la comrrmnauti ainsi elles ne peuvent être considétées comme entités

indépendantes sur lesquels s'établissent des droits de ptoptiété.

Pour être désigné comme culturel, un senice doit répondre à I'un des critères

sli"ants :
. Etre un serrice üé à la consen-ati..n, à la pÉse*aion ou I'itretprétation du

pattimoine humain (bibliothèqug ardfies, rrusées..)-
. Etre un senice lié à la conserçation ou la présentarion de biens cternison où

s'iûclut eût{e autres, Ia promotiou de spectacles (théâtq cinéma..).
. Etre r.rn sen:ce de soutien à la ctéation, production ou transmission d'autres biens

ou sen'ices créatifs aorammgrt un sersice qui aiouæ au contenu du produit culnrrel

ou Ie modifie.
. Etre un senice éducatit pout l' émergence de rdeus et la prorrrotion des

p ro fessions cr.rlturelles

tl.4- Lâ Culture Et La Vitte: Corrêtations Et Contraintes

11.4.1- La cutture et [e fait urbain :

L'intérêt pour le phenomàe culturel datts la rille ne date pas d'auiourd}ui,l'appel
à la cornposante culturelle est iustifié dans ileistoire de )trbanisrng à trarrers Ie

courÀnt culturaliste qui eihortait àu reæect des 1péci6cités cllnrtelles de la ville et à

la fidélité à ses traditioos ; la ùlL at mc uùtl aitanlh, u un'iu ùt gmxluncnt btnùn,
éllr doit aær ûr dit al rrirtrntirl?nlft à dàyb?Fr br fu"oiË d4 stririuaüai ùtgngî .

Des le 18eme siècle , les réflexions uôaines d'Ebenezer Howard, de Car.illo Sitte

avaieit terrté d'intégrer les valeurs comrnmautaires et culturelles issues de l'hisroirg
et où il fallait tirer enseignernent du pattimoine bâti comme sqrrr.e d'enseigoement

lzs

ÙNÊsCO, r Qu'enÈendt-on p3t biens cutlurels,,':r queÿ
Lions §ur là Cult!re Le commerce et là

ftrl



QlTtÉrfl adquÊ §PÉcifrqr

r F Choay dms « l\rômisræ utopics ct réalitâ ; rne mdrologe 1
Ed du Soil, 1965,Intloôrtior.

t{-Rourbag r Iæ nurtcting Urbain o qurtio »pd ânthropot'

2O0O ; p :52.

'tINEScq . L mpport mDdid dt h culnur 2ü)O, dirsitfl
culhrÉtlc, conilit et phrdiw', cinquièmc partic.

tDüæt 9{ « orltrrc ct déGbPPê16t t triorid I 'w//di-
É<O+dllhE blog 9+.fr.

r F. Orory r I' dlcgorb du patrimim r, das, Irt Îo*mbctg
op.cir, p r 153.

esthétirltre et morphologique pour s'initier vers des espaces morPhologiquernent

rzlables, le fondenerrt culturel était l'initiateur d"un urbenisme qualitâtif 61r (etour

à l'art utbain corrune outil de concePtion de formes urbaines signifi'antes en faveut

dune meilleure imrge uôaine; Quelle vision i1-t-on achlellement de lrr crrlture dans

sorl rapPort avec la ville ?

Irs ülles constihreût des lieur de culhrre par e:cellence; où la culture s'observe drts

uÿ! contexte plus \?stg tailt par le patrirnoine aldütechrral qu'elle englobe qu€ paf

I'arrpleur et L muhiplicité du rcgroupemert humain qu'elle inçrliqu! ; 11 ylh ck-

drên) * ut tÿü cubil;t, B, ttt'cnbù$ de lie*v d'intéÉr uthunla th nnder ù ùe difinnx2-

Considérée cofiune unité de vie ,la vrlle dans son développemurt intègre le fait

$lhrrel car il touche au qrotidien et s'associe à la qualité de la üg dans la

où il intervient comme cliarnp où s'améliore un cadre de vie et s'assure le trieû être

s,xitù,, la qaalité de uie nêb let n{crvnæt* à l'éalagic, à b nbm ,ùL}xttinoine ; La calhm a

été dcfnte ào ro*r, rne tliræn'ion ucù:roin dtt deabpp»cnl rrrdir Nmîrc b ti"w nône dc k
,ociété dar, ,a nlafion globab aruc b ürel@pnent êl aruri Lon D,e lttforïe interne 

3-

Il suffuait d'ailleurs de réfléchir au raPPort ville -culture pour que celü ci pfenne

toute Son importance des que l'on tslte d"ernisager llure separément de I'autrq ce

qtu rnet en exergue les interdependances qui les nure llrne à I'antre, fiotâmmelrt à

.. qrri *. rappor; à l'identité culhrrelle essentielle à toute interrrention zur Ia dllg
suf ses esPaces et ses é<*rançs.

11.4.2-La CulLure Et La Régénération Urbaine

Â6n de faire rnloir le fait culhrrel dans la ville, toute une politigue c-ulhrrelle est

mise en cuvre pour promouvo.ir le developpemot crrlturel corune composante

t-ondamentale Â, ao'aopp*rent uôain, Ia cr.rltr,ue est âlors pensée comrne

dirnension du retrour.rellernent et de la régâr&ation urbaine de par le potenüel

qu'elle présente{:
. fæ aéirloppement conununautaire qü favorise la formation de üens et d'alliances

enfte les o.g*ia-"a communautaires pzls obligatoirerrrent culrurels '
. un ler"ier de créativité pour la production de biens et services nouveau:( .

. I-es ressources crituelles sont au cæur de la stratégie de dÉvek:ppemenq où la

culnrre est regardée dans une perspective économiçe dont l'activité touriltrçe
la aitwv pril soi mracràrc d'aat@tùin rt porrrrl elh ilcLicni ntnprtue ct bienûr indatrie X'est

dans ce seûs égalemart que la crrlture dans le miüzu urbain s'apprehende à travers

un proiet culturet colrune aLte urhin de tailtg et con-§titlereit un atout rnaieur de

développement.

11.4.3-La cutture cinquième pitier du développement durabte

De par le potentiel qu'elle détient à amâiorer les conditions çnérales de vie et à

promouvoir le dércloppernett humain, Ia culture est proposée corrrrne cinquiàne

pifer au dérelo,ppement durable attÊ'nânte au do'eloppement économique , à

i'integration socialq l'écologie et ta gourrernancg le critère crrlrurel intervient à partir

du màment où la définition du developpement durable met eu centre de ses intérêts

Ies droits et les devtirs de lhomrne, derznt vivre dans un milieu biologique saifl

où sont offertes les conditions d'une rie mdlleurg requière pour ltromme dtbe
plus humain dans ses tâpports avec ses semblables et avec son emrironnenrcclt, sa

capacité à accéder à l'&ucation, à arrichir ses counaissauces, à exercer des actiütés

culturelles et à s'initier à la ctâtion artistique devient un pararnètre déterminant du

développement humain ; Dans tou hs doaaims, la *bn 4it annc mfltrc iwlitpudbb à la

prodtaior iht *n tl ibnvhuî§, clh pn*t dt onprnùt ltt holvtioæ tk lt tuiiÉ, tk b uüihr ot ib ht

let
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leÛreüft cn qucrtiot , ffiunl cl aËrrrcnlarrl b übat ünno'Aiqt*l '

« [-a cu]ture doit être tur élément essentiel de la notion de developpement hruruin

durable car elle touche atL\ l"aleurs, au traditions, au patrimcüfle, au Sâl'oir et à la

créativité sans lesquels tout dâ'eloppemefit humain est impensable. Elle cornporte

l'éducation et la commtnication, deux des éléments clés de la société contarporaine

basée sur I'information et sur le savoir ».

L,a dimensinn culturelle du dévelo,ppemeot durable se iustilie également par le

fait qu'il soit rxr développernent fortement contexhulisé ; Défini corrüne étant

u' d&eloppement souhaitable et harm<xrieux pour lhornrne, les moyans rris e.

,..rrrr. po,ri l'adopter sont dependants des considérations qrlturelles du conte:ite,

des spécificités et des partrcuiarités du mode de vie en vigueur, le critère culturel est

au ccËur mêrne de tout Proiet de société conçu sous l'égide du DD '

11.4.4-La Cutture « Vecteur D'attractivité »

Le developpelnent culturel constihre rut outil de plus pour s'affirmer dans le

moutemerlt compétrtif des villeg car outre les leviers qu'il constitue. pour les

secteurs économiques et sociau-x, il constitue un l-ecteur d'attrâctiüté inégalable et

un ar€gment de rnarketing territoriâl susceptible dàccroître l'aranAgp conp*itif
d,tu.rJcollectivité, et cela de par srxr aptitude à promouvoir « l'image », quï s'agfsse

de grands colloques, de festir-al, ou d'autres grands Évàements culturelq la crrlnrre

derfent un puissant outil de médiatisation qü occasionne des opérations de grandes

erN-ergures et qui permet à la t,ilie de se positionner favorablerrlent tant au niveau

natioÀd qu'international, on peut citer comme exenple le label << r'ille d'art et de

culture » àu o capitale de la culttrre » (capitale zuropéenne ou arabe de la culnrre)

gui est une référence reÿelant l'intérêt à Pirrrage de rnarque güon puisse donner à

ure r.ille 
^

11.4.5- Le Projet Culturel

Établit à ure echelle territoriâlg le prolet culrurel est Ie contexte où se définissent des

a-xes dinterventions et se mce un Programme d'actions selon les caractétistiques

et potentialités locales et cela en accord avec la politique culturelle en f igu€ul Par

ses obie«ifs, le proiet culturel constihrerait la reponse à dzux questions maieures ':

. quelles pratiques et acti'r,ités crrlturelleq faudrait-il cot:forter ou developper pour

mieux répondre aux attentes de la population ?

. Àu rnôyen de ses activités et de son progfafitne cornmfilt s'établissent ? :

- La syrergie atec d'autres secteurs : qu'ils Soierrt dtordre cultgrel artistique,

scientifique, éttucatif, socia! uôain, touristique économique, politique, de

communicâtion;
- La réaction du public corrune destinataire de I'opération ;

- Le rapport au capital identitaire du pays ;
- Ir developpeinent cotnlrrunautaire ;

C'est alors que le proiet culturel dans sa mise en rruwg dgit tenir corrpte des

données territori'ales qui se résument comme suit :

. Iæs données démographiques : elles coficernent l'évolution de la population et la

situation de l'errploi ;
. Iæs donnees identitaires : elles concefnent le patrimoine, la dn'etsité culh-rrelle et

les dynanriques qui ânergen! tel que Ies nour-elles tendances;
. I-es fortes potentialités pâs assez erploitées : notarrunent les spécificités culturelles

dont le patrimoine .
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11.4.6-L Equipement Cutturet « outitDu Développemeni Cutture[ »

Selon le parti rrÉthodotogique poursuivi. on est tenté de mesurer [e phénomène

cultruel à travers l'éqlpetnent rulturel, pal intérêt à un systè'rrc criturel tnâtériel,

qü est en même temps un moyeo de promotion de formes culturelles immatédelles'

l;éçipement cultuà est également un outil Pertineflt Pour la lecture d'indicateuts

ae à&.loppe-.nt ..nturel ; Cornrnetlt s€ dé6Dit-il, cornrnent esl -il structuré ?

Il se définit comme étant n iqtfuacttt athatiJ ptbât ott piÉ ù:riai à laiaaion *buælL'

d.at bovcl* »îLat bt tlincnioa i'ùltation a & hitht : ratk & tÿ't'dT ,l'4'ori'ionr, biblio iqtAt'

nidiuhiq*,, nuhr. ctnt r, aiunlt.. 1

Il contribue à définir la fonction culnrrellg comme une des fonctions utbaines de la

üllc, en regrouPaût un €rlsernble de bieo§ de consotnmatioo et de senices culnuels,

a;rr"i it psIfi" la pté.ence dans ses tüverses foræs de sersices culnrrels qu'offre la

r,ille pour ses habitants .

Son intégration urbaire est liée à son iuscription dans la ptobtématique du Proiet

culturel de toute Ia ville, l'équipement culturel en constitue le meilleur moyen pour

repondre à la visée srrit+ique qr.r'il s'est tnrcé, car il constitue Ie lior idâl pour

construire rme société harmonielse dals ses ralews, et cela de par sa capacité à

promour'olr :

L'accès au savoir et l'élârgissemeflt des connaissances

I-a médiation et les liens cormmmautaires : rellcooEer, partager, ür're ensanble ;

l'essor de la creativité de la population, notamment l'émergence de rnleurs artistiques

Ctassification des équiPements culturels

I-a classification des équiPements « h.rr€l§ e§t geiéralern€nt rçosée srr les

distiictions suirzntes :

. I-a taille.

. I-a notoriété-

. Lr fon«ion.

Distinction par taille :

. I-e critère du budget-

. Le critète de la ftéquentation allnuelle.

. Le critère des surfaces.

Dstinction par notoriétè :

. La q,.ralité des artistes reçus

. l,es retombées médiatiques

' Lr part du public internationâI.

Dstinction par fonction :

. I ;r consen'ation.-I-a ciiffusion.-t a crâtion.-La forrnation crrlturelle-

IYpes d'êquipements culturels

Un palius de culrurc

Ctst un vaste édi6ce abdrant dcs actilités de grande arrpleur des associations et

des serüces Il est destiné à abriter les jouméeg les salons internationaur et les

manifestatioos cultruelles à grande ampleur. Dans la politiçe du pays il doit être

obligatoiremart darrs la clltlre du pays 500000 ou 1 trillitn dtabitantr

Un complere culturel

23
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C'est un établissernent conorrrent à une mêtrre activité de structure crrlturclle et

." p.é"orta .or§ forme d'rure cité rrrrltif':nctioûnelle dont l'actiÏité est à vocâtit'trr

crrlnrelle.

t -ne rrr,eisor de culture

C'est rm établisstrneot géré par l' état et une mr.rnicipalité chargée de rendreaccessible

à la société le plus granà no-rnbre d'ouvrés captales des patinorres-orlru'elle' Elle es{

obf,g"toi.ot à d;" une dlle de r:Pacité de 1ülo0 habitants etlc pcut même ère

de capacité régionale'

Un centre cllturel
C'est un organisme consacté à un eûsemble d'acti\ités sen'it la société C'est le

tizu ou se triurctrt tle-s otganismes 5pécialisés dan's la lecnre autogetée qui avec les

moyens minirnum matériels et technirpes Dans la politiquc nationale : un centre

crrlnrel est obligatoire daos chaçre comrrrrne et chaque arlondissement

Les activités culturelles

l-:r drffusiort
Àctivité tendrnt à faire conoaitre au granrl public des ceuqres d'att ou de l'eçtit
dans des espaces par des rÉdias apptopriés

Exerrple :

- I-e spectacle virant : theâtrq auditorium...

- L çect".l. .rr.eg,stté : r'idéothèqug discothèque, médiathèque salle- de cinéma '

- t e. 
'.rpositioos 

, 
-nn 

sec' ccntre d'art, mrmuments historiquÉ§, bibliothèque '

I;r créarion
Actiüté de conception et de production attistique se dit par extension de toute

activité d'ilitiation de cette Pioduction y compris sa dimlgtion au pubüc' Ëxemple

:

- Aidc dirccte à la crâtion: atclict d'artiste, sa.lle de repétitioo et dc dérnonstrarion

(nrusiqug dansg theâtre-.).-Incitrrion indirecte à la céation : exçxrsition' specacle

viunt ou enregstrerneût-

La conserrarion

^ctiüté 
tefldant à assurer la sécwité d'auvre d'art ou de ltsPrit' ltnrichisseoent et

leu collectjon et la ditrrlgation de ces ceuvres au pubÜc Ërernples :

.La résen'e des nrusées, d archéologie, de livreq d'archives"

.l-es liew de préssrtati.n : les rrnrséts.-

.Iæs lieux de consultatiur : les bibliothèqueg les archirs.'

La ti)rn1ah(xr
Activité pédagogrque sPécialiste, ayant Pout obiet d'apprendre à un public partictlier

le sens des rruvres d'art et de l'es?rir
Ererples :

. Fornration spécialisée : école de nrusiquq école dàrt.-

. Forrration générale : école de langues..

I-'.xrim,}lx)a
Rarerneot dé6nig l'animation ctst d'abord au niveau des p€tits grouPes que

I'animation se dâ.eloppe et par la, elle se distingue fondamentalanetrt des entrcPds€s

cultuelles toujous aüsagées an un éôelou rnac-ro sociokrgiqtæ.

Son point d'intenention c'est où s'articrrlent les unités radées (farnillg dasse

scolâirg ent.ep.ise..) Et les ensembles conçus par les organismes P'(€rimmâteurs
(guartierg ülles nouvelles..-Erc) Son but est de rcrnplit les eqaces et le§ ternps

lso



OzTtématiqu€ sPeciÉqu€

ri<les.

Dans l'animation cùltutelle cela consiste à dormer à chacrm les moyens de lie

collective à I'aide d'un lieu priülégié Elle est donc là Pour struchrret une populatioo

et ufle vie collective.

Promouroir une telle animation inplique une libération des actirités clrlturelles par

rapport au lieu frte auquel iusqu'à present on les a touiours a-ssociés

iàm.tio,, doit êt." i^. io.ltp.ét ttt., *n lrut n'est pas d attirer dans ue grande

salle de spectacle *, !"r'rd t,r-bre de çectateurs rnais de zuscitet-ln mode de

sociabilite. Il ne s'agit fas D d'exclure la salle uaditionnelle, rt s'agrt de I' insérer dans

un réseau souple de pointe dlntervention

I- anirnation culturellg elle s'est-aussi évoluee dan-s le terrçx, et se &it à travers de

nouvetux pararnètres et doîne rurissance à de nourclles notioos et de nouveaur

e§Paces

La communication
Ce qtu fait l'essence de la vie ubaine, c'est le besoin de comrrunication, le gorit

d'échrlger des inform,rtions rmltblt§ diretses et tetrourclées

-\uiourdtui, le developpement des moyens et des modes de comnr'rnication

,"jrérolt" *, outil t.é" inportalt Pour rompre l'isol<rnent ll 
.contribue 

à la

pàd.,.tion et à la formatioo intellectuelle d'une part, il renforce le contact de l'

édrange entre les grouPes sociau:.

Ia comnunication est une rlotloin qur depasse largement le sirple cadre de la

transmission des messages pour s'entendre à rvr échange plrus cornplexe où les

codes, et même les conditiols de l' échange olrt leur irnportaT ce'

Ce §pe de communication offte une large palette de moyens technologiques tels

1^rrià-ri.,l.1, informatiqug radiq téseau, intemet ) Il rédüt l'espace mondial à

l'échelle d'uo rillage Phnétàir€ .

I-e second type tcrrà à diryaraitre pour laisser place au premier' Il est certes difÊcile

de revenir arl-r anciens modes de comrmmication, mais il est certain que la qualité

des rappotts qu1 s'établisseflt entre des êtres Pa,tageallt uÙ même eçace est

indispensable à ltomme.

JI



gzlhém.tiqlte sÉcifi qÙe

I,e Centre PomPidou est un centre de c1rlture qui associe en un même lisr üiférentes

activités- l-e Prisident Georges Pompidou. qur en 1970 décida de lancer un concours

irrt"rnatio,,al, arnit pour idÈe de crier dt tt)utes Pièces ur cefire PluridisciPlio^ire

.or-r.".ré ,rot"rn--t à la lecnrre publique, arl\ arts plastiques' à l'architecnrre et à la

création industrielle, mais aussi àia communicatron rrsuelle er à la musiçe' F'n I'an

200Q le Centre oulre à Dou\'eau ses portes eo reûforçant les "arts du ûrouvernent"'

,aé

Étude d'exempte -équlpement cuttureI

I-e clroix de l'ererrple s'est basé sur les critères sui!'al t§ :

.ï â,rio.-",',, aui être un lieu d'échange socia'l et d'eurichissemcùt culturel'

. L'équipement doit être inrégré à son enrirormement immédiet'

LB cgntrB PomPidou
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fæ Centre Ponpidou réunit en un lizu unique I

. L'un des plus importürts muséÊs au ntonde possédant ta premièrc collection d'art

modefire et contetporain ar Europe.
. Une grande bibüothèque de lecture Publique disposant de plus de 2000 places de

tra\'?il, une documeîtatior gén&ale sur I'att du XXe §ècle-
. Des salles de cinérrn et de Trrtacles
. Un institut de redrerdre musicale-
. Des espaces d'âctivités Aucatives.
. Librairies, un restaurânt et un café.

2

-

l1

t. -+

i--t F

t. l"

l:il )):a;l!.1r8ôt / t:R) Pl.1lt Les concBpteurs du bâtiment

Rcnzo Plttro, Rkù..ü Rogcri et Glriaf.oco Frlndnl les îrchitcctes du Centre

Georges Pompidou, out co0çu le bâtiment comme uo diâgrdûG spatirl Évoltttif-

Uo bâtiment en deur parties :

- Une infrasftucture de 3 niveaux où sont regrouPé§ des locaux techniques et des

serviceg
- Lrrre l?ste supe.skuclute e1l 1cfte et en âciet de 7 nivtaux, y corpris la terfasse et

la nrezzaning concertcant la pluPart des sectzurs dàctidtes du Ceotre, à I'e;clusioo

de I'IRCIM situé au niveeu de la place St.alin§ky
I-es colcepteurs du Cartre Georges Pompidou olt cherdré à optimiser la mtùilité
de I'espace pour en favoriser I interdisciplioarité.

ProBrarnmation intérieure
F

lr
I- F
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Ozl}|émâticue stÉcifquê
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La circutation

La priorité a été donnée à la plus grande mobilité fonctionnelle possible en libérant

I'espace intérieur des pines teclmiques et des organes de circrrlation (escalierq

ascenseurs,-Etc.)

Les façades

La façade Est, rue du Renardla façade constitue la partie ta:hniçe du bâtiment-

Toute l'ér.rergie et tous les lï.ux oécessaires au frrnctionnement de la machifle Pâssent

par des t,y"o* ou gaines visibles suf cette façade. Charpe fonction est différeaciée

par une couleur choisie par I'artiste peintre Fromanger:

- Les ruyaux bleus serr.ent au renouvellement de lâr- Les tuyaux verts foût circuler

l'sau- Les paniers qui cachent les gaines électriques sont iarures.- læs monte-charge

et les ascenseurs pour le personnel sont rouges. kS grandes cheminees cli #ration

cï,r sous-sol, qui ressemblent à des trornpes délephant surgissant srr la piazza. sont

blanches ainsi que les tours de refroidissement qü sont sur Ie toit'

ç

,

Fig J4 : Hxatu PnwiPh 'Po4ndo

a

Fig35:ltuùEt-PnPià
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1. Galefle r
2. Galcrle 2
3.-
4, llestauranL 'tr Georgc'
5. tilrrtlrle
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La structure du bâtiment

FrlJû

La charpefrte métallique est constituée de 14 portiques support&lt-13 travées,de

a8 m dË portée chacrln, espacés de12,80 m' Sur les poteau-r, et à chaque niveau'

rriennent i,articuler des éléments en acier rnoulé, Ies"gerberettes'r, qui mesurent 8 m

de long et pèsent 10 tonne§' Les poutres, d,urre longreur de 45 rrl s'açrpuierrt zur ces

"gerbJiettes" qui transmetterrt les efforts dans les poteaux et sont équilibtées par des

tiiants ancrés dans tles barrettes Chaque étage a une hauteur de ? m entre planchers.

La superstructure, en vefre et en acieq enveloppe les grands espâces banalisés-

38
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Plan de travail

lntroduction

FPhase urbaine

I. 1 - Sitr-ration géogtaphique

I-2- -\perçu historique
I.3- læcture uôaine
I.,l- Intervention urbaine

ll -Phàse àrchitecturale

II.1- Choix de ltquipement
II.2- Prograrûre
II.3- Gsrèse de forme
IL4- Structue et nratédaur
II.5- Dossier graphique I
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Phase urbaine
Aorès t'indépendance, nous avons hé[ité une médina ampu!ée de sa partie basse « quàrtier

dà la marine , , Qui recète des pot"iiàriit i"àèÀi"utei' par sa.situation privilégiée dans

le centre urbàin d'Atg"r, ." rnitoy#uiË"ï pttiàr *^ titt'ret historique qui lui révèle des

ilÀît*tîrlr*nàiesl architecturates et architectoniques irrévocabtes

l[ nous donne ['impression a" ottt"'i-r' "" 
À'iàà i tièt ouverÈ Notre choix s est porté

sDéciatemenr sur ce site, d,une p;ï;;il"rat";avanrages et potentiatités qu'il offre 
'

àTr'r',;.;i', âà;à-,"-, Ër, ae"iüii'iLàriàui"'t" a" r' ;étropole er de [à médina dont

il ê fait pàrtie durânL des sièctes'

1.1' Situation 9éograPhique

Ouartier de la rnarine esl situé dÆs la Pàrtig n6rd 6us5i d'Àker

;;;;"; B"b ;l 
"";d 

au nord ' '{gt' ttn"t au srd la met médite*anéenne à

test et pâ.r la câsbah à l'ouest -

N
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1.2- Aperçu historique

1.2.1- Époque româine

43

UJ

t{

A\

Epoque romaine : Une simple aggtomération de çelques rnaisoos srrivant une

tàmË o.thogon le qui strucnrre la vitle romainq teliatrt tes deux axes ptincipeux

CÀRDO et DECU\L\NUS
I -'intersertioo de ses ders rres a donné naissance au FORUI\{ (I-'acnrelle place des

lnartÿrs)



\

.:

I-es deut a:es romains sont maintenus.

Extension de la rille vers l'ouest, srül?nt une trame oqganique aôoresccnte lout en

aszurant l'intimité par le biais de systàrle : rue, ruelle et ûpasse

La place Djenina ànstituait le centre de la ülle p'actr:elle place a1 mltn!-s)'

C.tte epoque s. cara.térise par l'édificatioa de la ietée de Kheireddine' foli6cetion

et densiEcatiotr (ba§tioos et caseÛres et portes)

r

44

1.2.2- Époque ot[omâne



1.2.3- Première in[ervenEion française

Démotitiof partielle de Iâ paltie Est du quartier et édiÉcatioa d'une trame

orthogonale (Style haussmannien).

PercÀent ei éia.gisse-ort des rues ('iutediction des élérnents saillalts sur les

façade$.
ÉÀfication de la place du gouvernement (hctuelle Place des finrryres)'

Édification de square Port said en 1855 par une so'ciété anglaise'

45



1.2.4- Deuxième intervention Française

r--intervention coloniale entr,e 188G1937 était plus rrers le zud du quartier, qui se

caractédse par un tissu rrüxte-

Construction coloniale sur des parcellaires traditiorurels'

46
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Og Phesê u.baioê

1.2.5- Troisième intervention française

Centeoaiæ de la colonisation, I'interventirxr touche le coté est par le percement de
I'avenue 1er Novembre ainsi que l'édification des êémeots barres de SOCÀRD
(rxrurernt:rt modeme)
Iæ projet inacher'é de SOCÀRD a fait subir au quadier une rupture d'équilibre.
Cette phâse a connue aussi l'exte$ion du port et la construction d'une véritrble
gare matitime.
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1.2.5- lntervention post colonialett
ê
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Édification de deux équipemenas:

,Ïîii:::f,ï^ïîïïi,;,H::r.îffi 
"ffi:3::,,ïï.*.uneruphrreurbains

lîx, æ: # :î lî^H::L:i:ï*ïlî ;i*àïï:îlî,iï;î:
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O3 Phase urbalne

1.3- Lecture urbaine

1.3.1- Repères

0-
=br #i'..

Tw

U -

6

t. Rastion 23

2. Lycès tEmir abdel kader

3. Dar El Hamra

4. Diamaa Ali Betchine

-5. Dar Hassan Pacha

6.Diamaa Ketchaoua
1.Dar Az:ua

8. Place des martyrs

g.Theatre National
10. Place square Port §aid

1 1. Immeuble chasseriau

12. DiamaaJdid

13. Chambre du commerce

14. Restaurant 1æ Dauphin
15. Diarnaa Lækbir

16. Lrstitut de nrusique

ti
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Og Phâse urbaine

.i.

:,
1.2.5- Axes et accessibitité

\

--"-J I

I

,i';-'-'-
\ \

\

\r
i

L:i',-i
\

Ptace publ(ue

Axe structurànt

Axes secondâires

L'axe qui sâend du boulelrrd Che Gelzra à la rue 1er nol,embre , est l' ase

structurant de notre site , rue sa situation prés de la mer,et son histoire (regroup;mt

plusieurs monuments histotiçes du quartier)

I-es deut ates secondaires du quadier sont :

. Bouler"rrd de P.ILN au ni'tzu du port

. De la rue Bô ,\zzoun jusçà Bab el oued

o
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1.2.5- Système viaire

I N

Ae

I

L

Sysrème

lrer

llceuds de €irculation

I-a circrrlation mécaniqtre dans le quatier se âit du sud au nord par: les rues Bab
.\zzom et Bab el Oued, qui assurent une liaison intet quartier.
Le boulevard Ché Guemra, I'awrrue du ler Nor.errùre, le boulerard Rachid -\rnara
et boulerard de l'-\IÀl relient le quartier au port-

o

o
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1.2.5- Parcours piéton

tlceuds de clr(ulatloo

Axes secondaires

Orr ranrarque que la circulation pietomre se fàit de I'est à l'ouest âutt>trr des træuds
d'a«irités par les ruelles piétonnes du üssu trâditionnel et qui débouchent sur les
rues Bèb Azzoun et Bâb el Oued.

I
I
I

r',
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03 Phâse urbâi.E

t.2.5- Érar du bâtis

,
'J

t
ü

\-:

I

tl

Mauvaise état

Moyen état

gon étàt

Cette Carte ûorrs pe(met de fairc rur ctrrrstat s-ur l' état du bâtis et d'er: déduire les
actions quï faut adopter .

On remarque que la p\ut des bàtisses sont en moyeri ou mauvais état vu leur
dureté dans le tenpq leur marginalisation et leur non pdse en charp5e...

Le nombre de consrructions en bon état se limitcnt à cellcs dc Ia période post
coloniale,le consenatoirq ainsi que quelques édiÂces gui ont été re;taurés.

J

§J
fl

S3

a



03 Phase urbâice

1.2.5- Constal

Àler

o
a

I

Dl/sfonctionnement

Rupture physique

Rupture visuelleI

Notre qua-rtier, présente des dchesses urbaûistiqueq architecturales et

architectoniques indeniabtes, go4gé d'trl*oire . un r.rai rrursée à ciel ourert qui

reilète à lui seul toute lâ richesse c1 turelle que notre capitale a acquis durant des

rnillénaites r\fais ce demiet se ttoure rnal structr-rri dozitalisé et isolé du teste de la

médina dr»t il a fait partie perdant des siècles.

Quartier de la marine se trourr en surplomb pa{ ræpolt au port et la mer, présentant

un balcon panoramique exceptionnel mais cette différence topographique prorroque

un effet de rupture accqrtué par ul passirge inécanique à g.ânde vitesse . Àinsi le

quartiet fait hce à un grand problème de circllation ,transit et stationnemeot .

â travers nos interventions uôaines quartier de la ma.tine pourcait retrourret son rôle
initial que lhistoire lui a dévolu ;arrière port, üaison ent{e le po(t et la médina, ccur
commercial et rme mémoire culnrelle dc l'identité algerienne.

o
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1.3- lntervention urbaine

I-e constat fait ressortir la nécessité d'intervenir sur le tissu uôain aussi bien sur
Itspace bâti que le non bâti alec des obiectifs tisant:

. La rer'alorisatjon du site qui fut un lieu fort , syrnbolisant la centralitée à trÂÿers la
prise ar charge des pot€ntialités edshntes
. I;r rcstructuration dans le but de ctéer la c<mtinuité et la cohérence uôaine-
. Ia projection déqüpements ûarquant l'irruge de la rille et pouunt lü frayer une
place dans la scène mondiale .

Pour cela I irtervention s'appuiera sur une sétie d'actions

'4: 
-.:a4 Ç
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Og Phâse lr.baine

1.2-5- Aclion 1 : La liaison Casbah-quartier-mer

ft but fimdameotal de L.ette actiori est de tétablit la liaisÙo casbah-quartier-MER,
elle consiste à ctéer deus À\es, ayant pour but d'intégrer les monuments historiques

dans une nouÿelle logique de percçtion tout el ctéant une liaisoa tbrte avec la mer.

I-e premier are ( perpeudiclJarre à la mer ) : regrouPaflt la place Ror Radis et la
place des rnartyls, et pour assurer la continüté risuelle directe jusqu'à la mer, on
propose un équipemenq symbolisant Bâb El Bhar, au niveatr du pon, auquel oo
peut attribuer une fonction attrâctive .

I-e deusième a-xe (parallèle à la mer): regroupait la plac€ port Sarld , place des martyrs
et la place des cheraut,( aÿec la présence dtne ligne de tramway).

o
O Projet ôr(hitectural

56
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B3 Phase urbaine

//

\

a

I

fi ...dr»#1.2.5- Attion 2 : remodelage du système vi

Notre premier soucis était d'irtervenir zur le système

qrurtier, et mieus prçarer le terraro au ttarail d se

têra par:
- Roulelzrd de I'ALN : a6n d'assurer la continüté r,ille-mer, ûous proposons utre

rérnie à l'entée du port afn de dégager l'espace pout aménager une promenade

maritirne
- Rue 1er Novembre : étant un parcours historiguq ellc seca rcdéfroie relaloriséq
et aménagée pour donner ul cadre de rie meillzur tout t:r dimitruant ltffet de

n{)hrre entre l'échelle humaine et celle des barres socczrd en la transformant en

voie piétonng et créâit une t.émie qü prendra naissance du
let lovembrc jusqu'à la place des cherarx.

Trémie
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1.2.5- Aclion 3 : reslructuràfion du système de transport

Déloca.liser la station de bus de Ia place des martyrs , en créant deus statio)s aur
estrémités de notre quartier Uoe station qur cow,re les destinations sud

(Àger centre , Bâb El Zouar; El Harrach ...)

Et ture autre qü couvre les destinations nord ( Renalnorur, Rouzariah, Àn Berüane

..)

Créet une iigne de tranrraÿ qtl passera le long des immeubles Chassériar.i, place
des martyrs, pour aboutir a bab cl oued , cette ligne est ponctuée par 3 arrêts à des
monuments forts du quartier, à saÿoir: place square port Seid place des rrrartyrq
Lycee Emit -lbdel El Kader

e
a

I

a

a
a

I

(

a-

Prolonger la ligne du métro vers rme noul'elle station se siùrânt au niveau de la place
des rnat,'rs
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1.2.5- Action 4 : Réaménagement et redynamisation du porl

Uû pârcours frcnt de met : le p«:iet s'attache à tedormet aur Piét@s e{ aui
déplacements dor.u, une place plus adaptée à la situation strÀt ique du site (pésence

de la met) , pour cela nous proposons d aménager une prornenâde sur le vieux Port
d'Alger ( au oiveau de l'ÀIN qui est der-enu piéton) ,dessinée en gradils ce qui

offre une wste tribune au spectacle de la me! cette action sera accorrpagnée pal
la réhabilitation des rotites et la réaffectatiqr de lzur fonaions, en des espaces eo

relatiol avec l'actiüté de pèche et des espaces de consornnetion-

03 P?'âse u.bai.re

d'un parkilg souterrÀiû arcc des sorties qü mènent rrcts la promcîade.

La promenade er gradin est dessinée d'une telle rnanière à gardet le cotrtact visuel

avec Ia mer , âr'ec une circrrlation r'erticale en escalier et etl tafipe (pour les gens à

mobilité rédüte ) o.ientée vers ltquipement.
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Phase architecturale

6t

Le rôle de [équlpement
Lù;16;";ù";" un pôte àtÈractif ,un poinE de repère e! un moment de

hatù jour tes touristei mais aussi doit répondre aux besoins de [a communauté

d'accueit à travers :

. La sensibilisation âu patrimoine et t'interprétaÈion de ses ditférents niveaux

de signiticàtion en utitisànt des moyens pédagogiques actuets stimu[ants :

médiâs , explicàtions personnatisées des âspects hisEoriques ,environnementaux
et cutturels.
. L'apprentissàge et l'intormation continuelte à tràvers des cycles de
Conférence,
. Susciter lè curiosité des utitisaleurs et des !ouristes et les inciter à découvrir
ces espaces de communicàtion et d'échange par ta production , 1'exposition
e[ [è vente.
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La marine, une identité enterrée !

Ur proiet régéDérateur

I-e site se rÉ:r'èle ayânt me ra.leur histodqrle mais aussi rure vocation culnrelle
Àinsi ',rvc..- m proiet cutnud , le quartier se dolure les moyens d'attirer , an plein

centre , les errplois ,les grandes nunifestatioûs qui caractérisent les rilles capitales

Et ainsi construire son avenit surla scène méditerranéenne et internâtionale, tout en

permettalt le déseîclavemort du çartier et rétablir la üaisoû r'ille mer
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Phasê arcttlÉcturalBo4

La marine , une identité enterrée !
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04 Phàsê archjt€crrr.ale

1.2.5- U assiette d'intervention

Oû a choisi d'imPlarüer ootre proi« ru ,]ilear du port afrn de retforcer son

caractère âttracüf;t Faire revite les actiütés de la ülle par Ie biais de I'accueil la

décour-erte, et l'échange..

Làssiette ésAée à notre équbement est d'une nrPerficie de 45fikn2
Son termin est plat, uo arantage , qui nüts a aidé à prendrc les dire«ives principales

pour une bonne intégration.

S'intégrer !

Notre équipemeût se positiolne dans rur point focal de trotre prr4ositioû uôaire
qui consiste à regrouper les monurnents histonques et les diffitent tissus

( traditionnel , mirte et modeme ), on I'intégrant au niveau du port (,urcienne
porte ottomar:e Bab el bl,ar) a6o d'assuret cette continüté jusquà la

nrer - dorc pou! cette situation notle proja doit être en intime relation aÿec

son eni.oflnement ( rrrer ),

1
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RDC

Niveau I

Niveau 2

Programme

Accueil
Satle de spectacle
Salle de cinéma
Exposition permanente
Exposition Temporaire

Locaux lechniques
Bibtiothèque
Auditorium
Médiathèque
Administration

Espaces consommation
Café tittéraire
ALeliers'l
Ateliers 2
Boutiques

270m2
750 mz
625m2
340 m'z

330 m'z

?70 m2
750 m'z

625 m'?

340 m2

330 m'z

270m2
750 m2
625 m'z

340 m'z

330 m'z

Espace Superf icie
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Entités de base de l'équipement

Expérience /Découverte

. salle de Spectacle

. Salle de Cinéma

. Satles d'exposition

Apprentissage / Enrichissement

. Bibliothèque

. tlédiathèque

. Atetiers

Détente /Loisirs

. BouÈiques

. Espace consommation

. café littéraire

Lcs entités de base:
Ces entités viseot à concrétiser les detrr objectifs principaru de t'équipement à

savoir la formation et l'inforrnation pour tous, ces der!\ fooctions \-oot propulser
une dynamique qui réanimera le quartier et rétablira le liefl entre les habitants et les

saÿoirs-faire tout en les faisant connaitte aux touristes ces richesses qui ternorgrent
de la présence d'ul patrimoine immatériel de la vdle.
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B4 lhâse ât

Eienèse de [a forme intérieure

Etr;r

Rrr do
Càerrrt

S'inspirer !
« L'architecture se schén

;1 i15 I iÀ=i Ç* ;il'i: :ïï:,,lil::ll ïi""- :* dan s r equer eue s e p racetes conditjons spariale.s .t ,pir,ruar..ï.'iâirr"ït architecture sans Bpporr arec
sens. » r --§g*rçs sc r cflI'rfooflêfllent n,est qur_ g.rà üde de

Pour la forme de notre é(
qui est Ie carre ü;.î.;Hï:î:::.'#tîî' :l' r** rerativement simpre
czrré ordonnarrcé sur un patio. - r-ats et rurisons de la casbah, plan
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04 trhâse architeclurate

Moderniser !
r."asymétrigla forme libre, le moyen du larypge moderne

C'est selon ce concept qu'on a décorrposer les eryaces intérier.rrs , et ce qui a domé
la forme irrégulière de I'atrium .

Fragmenter !
[,e but est de trarziller la dialectique l'équipement dans l'urtrain , et l'uôain dans

l'équipement . c'est un concept çi dérrurrre de la partie urbaine iusgu'au détails du
proiet, nous tentons de réinterpréter la notion du dynamisme eotre les espaces ,

introdüsant un univers intérieur virunt.

Pour cela nous arions fragmenter noLre r.olume afur de détadrer des urités (espaces)

formellernent et les rattacher forctiomrellement par des eqpaces de rencontres,

dtchange de communication . (atrium)
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Rassembler !

I-'unité formelle est l'une des considétations la plus rec*rerc-hée dçuis le début
dc la concephon, c'est-à{ire grouper lcs unités pour en faire un tout homo!Èe,
C'est la raison pou-t laquelle on a opté pour une enveloppe crtérianrc
qui rassenrbte les différents espaces du proiet dans le but d'avoir « l'unité formello»

et pas « l'eparpillemerrt formel ».

La forme de la couvernrre découle d1-rne volonté de grande darté de composiüon,
de marquer les différentcs tbnctions du programme : le hall d'accrreil, l'ouvernrre

sur la salle d'erposition..
l,a sobriété du bâtiment viendra de sa mono-rnatiètq une enveloppe composée de
tàcettes parfois dtoiteq parfois inclinéeq des facettes çi sc découpent, se décalent
pour laisser passer la lumière au trarers des interstices, bien réfléchies selor les

espaccs intérieur et leur caractéristiques
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04 Fhâss architecau.ste

Système distributit
Eeprcce d'accucil
Espace serni ouvert permet la récqrtion des usagers , il constitue aussi rm lieu

d'informations et d'orientation rets les diffé(mts esPaces du centre crrlturel

Grctlation horizontrlc
læs circulatiolrs sont nécessaires à la distribution et à l'âzeratio du bâtiment

Elles ont pour fotction de relier les différentes entités comPosantes l'éçiperncnt.

Circulation vertical,c

Cags§-dkscallers : la ptésence des esca.liers pour assurer la circulation verticale et

telier entre les niseau-x , en 4outant tes cages d 'escalie( de secours

ô5çç6ggr§ : la présence d1:n ascenseur ptrur assurer la circulation vettical pour les

usagers , et un autre ascmszurs de sen'ice .

Eepeccs de rencontrc
Les passages etrtre unités et l'atrium : l'aspect urbain qu'on a réhte.Prété à

l'intétieur du centre crrlturel arec la dispositioo des e.sgraces d'rme rnaniète

détac'hée , autour d'un attium a donné ces passrges de rencontte qui favorise

la socialisatioo et le partage, tout en procurant un cadre agréable pour
décour-rir les différents espaces
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ROC
l. Accuelt
2. Satte d exposlrlon temporalre
3. SaLte d'exposltlon permanente
4. Elnéma
5. SaLte de spectacte

T

12
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ClrcuIatlon horlzontaIe

Clrcutatlon vertlcate

lssues de secours

:
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Niveau I
l. Locaux technique
2. Admlnl$ratlon
3. Médlathèque
4. Audltorium
5. Blbtlothèque

04 Phasê ârcËtecturete

m Circutatlonhorlzontâte

§ Circutatklnverticate

! tssues de secours

72
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Nlvaau 2
1. Espace de consomrnatlon
2. Boutlques
3- Atellers 2
4. Atetiers I
5. Café tlttéralre

04 Phase a(clitectÙrâte

Circu[âtion horiz0ntate

Circutation verticate

lssues de secoursI

N
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Détaôer le coiû dédié à I'errté poru maJquet cette dernière en c!éant wre sorte

d'ernboiternent par rapport à la forme gioba.le-

Découpet , décaler , incliner les facettes droites pour laisser passer la luniàe à traÿers

des i[terstices biar rÉlléchies selon les espaces intérieurs et leuÎs caractastiques .

il-
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Structure et maÈériaux

La sobriété du bâtiment viendra de sa mono-matièrg une struchrre eo béton
( rrurs porteur) prxrr éaliser de grandes porteq des espaces intérieurs sans

potearr.x, ce qui permet au visiteurs de déctrurtir la lluidité de l'intérieur
. arrc rur système appelé drarpente métallique spatiale ( lSpace Ftame

Smrcture ) pour I'arveloppe
de ltdi6ce.

Le système space Frame, ufle telle structure légère pernret à la construction des

formcs librcs , ct gagncr du tenps tout au long du processus de la rcalisation-
Le matériau utilisc pou.le (e!-êtemeyrt est la 6bre de rcrre eo béton arnÉ , it s'a1iit

d'ure protection étanche de haute tectuicité qui requiert des caractéristiques telle
que :

. La gande llexibilité.

. Isolation thermique et phodque.

. Une très haute résistance au tayons LI\i

. Une longue durabilité.
I-léclairage du centte a été so.igneusemert én-rdié . le tolume du bâtimeot reflète [a
lumière , drange constanm€nt d'æparocc seJon lleure du iour et Ia pcrspectiÿe de
r,'isua.lisation, Lhtilisatio,n du vetre semi rétléchissant , produit des effets qui zuscite
la crliosité sals révéler lànbialce des espaces intérier-us .

lf,-_!!
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04 Phase arÈtitecturâts

Dossier graphique
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04 Étase arciÉtecturâte

P[an du
parkinB soutErrain
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04 PhesÊ a.elilecturâlÊ
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04 Phâsê ârcNtecturâle
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04 Phasê ârchiùecturâte
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Coupe A

04 Phâsê a.clitec.u.ate
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04 FhâsE architÉcau.ale

Coupe C
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Les contraintes de la recherche

En eotàmant notre recherche sut [a culture conure concePt et Plocessus, nous nous

sommes rendus cornPte que c'est un suiet §ur lequel on a pas porté uoe investilp-

tion poussée ru mvgau de la techerche universiaire, si ce n'est une appréhension

à travers la dimension patrimoniale, ou bien par l'étude portée surtout sû là

dimansion ardritecturate d'rur type d'éçiperne t ctdhl.el ptéciE ctst alors que Ùous

aÿorls situé ûotre recherche bibliographique et notre collwte de dotnées essettrel-

lernent pâr rapport à Internet,

Conctusion

C'rst à partir de la définition du cùamP de la crrlnue et son E)pré-hension €n lant

que model qu'ol ardre à cemer plus étroitement uoe notion aussi large que la

culh-lre, taJlt dans sa sigftficatioi cr tarlt que côrcePt, que dâlrs ses asPects en tatrt

que Processus
T ,'itlenti6cation des différentes indiczteurs crtlhrrels,la relation entre ces derniers et

le fait uôain et la dimension culturelle dans le developpement durable , permet de

confumer l'ampleur du rapport tille - ct ture.
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Sites internet et publications en ligne:

. La culh:re dans l'actjon publique des petites villes Un réldateur des politiques
uibaines et recorrrpositiôns territôriâ]es/geocartefour.rer\les-org

'Décour-rez les proiets de la méditerranée lprolets-architecte-urbanisme.fr

. http://vurw.itsliquid.com

' L'art, l'architecture et la c*lt*re dans laville de demaiq /vsru,.obse^atoire-culture
net
. A propos du port, /portquebec.ca

'Les proiets qui transfonneront la ville d,Âlger 2030,/blog.lefigaro.fr

. Érosion du littoral, y'frwikipedà.org

. Le clirnrq /pm22,l00.net

. Ie I inoral, / fr.v,ikipeclia. org/wiki /Li tto ral

'Les deru,hrres commerrùles err ce,tre ilrcie., uDAf, /nuirie-bere'i[e.ff
'Les différents types de côteq ,/hmf.enseeiht fr

' Les tsunamis,/wvw.notre-planete.info

' Lurrdère naturellg /www_grËhurrere,corn/

. Saint Nazairg Ia pdse
2007. en cornpte du patrimoine du pLU, l,architecture balnêairg

. Submersion manng https://tr.§âkrpedra.org/wrk/Submersion_marine
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/algene-focus..-o--" "ots du ntuntiro spétial ctrnsacré par Thalassa à l,_{§ériq
. Protectron et talorisat,
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Thèses

. Paramètres pour une stratfuie de renouvellement uôain de l'interface rüe-Port :

Cas d'ÂIger.

. La culture en mouvement. Proiet culturel Toulouse 200+2009-

. Étude d'une pensée constructive d'atchitecte -Âlraro Siza. École d'architecfirre

Porto.

. Guide de la définition et des bons usages des matériaux de rer'êtemeut et du petit
mobilicr urbain rclatrfs à l'cspacc public

. Portfoliq Zineddine Diouarnaa.

. Revue, Planification d'un lieu crrlturel d'aair:ité.

. Tableau critique et comparatif, analyse des exemPles avec le proeramme officiel

du ministère de la culture.

. Normalisation des infrastructlrres et équipements culturels

. Piloter un centre culnrel aujourd'hü , fil conducteur et démarches de base.

. Re'"rre, port saint métropole Chrest.

. Rerzlorisation de Ia partie centrale de la baie d'Àlger (Chetouan tkram. Tyzr R1'nÿ

. N{émoire de fin d'étrrde, option : -\ZLIL, Thàne: -\lnénagerneot du quarher des

pins maritimes pollr \ure meilleure image de marque de la baie d Alger, Proiet:

Sl'urwrtxrrrç nrusée err plein aia galeries rnarchandes et t()urs, Âurée 2013.Rlida.

. \fémoire de 6n d'énrde, option: ÂRCHITOUR, Thème: Architech.rre dans le pôle
touristigue d'excellence nord centre (Z.E-T Colonel Abbes DOU.\OUDÀ) , prolet:

Conception d'un hôtel d'affaireq,\nnée 201 2.Blida.
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