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R6sum6

Notre choix de travailler en zones urbaines littorales est motivd par les particularites si

significatives qui distinguent ces zones des autres.

Le littoral alg6rien s'dtend sur 1622 kilomdtres de c6te bord6 d'une mer turquoise.

Regroupant toutes les grandes villes sur son territoire, et regorgeant de sites naturels

magrrifiques.

L'Objectif de notre travail est de redonner ir ces villes littorales leur image architecturale et

urbanistique en assurant une meilleure adaptation du projet aux particularit6s du site dans

notre manidre de produire et d'organiser l'espace b6ti, une meilleure protection etmise en

valeurdes potentialit6slocales tant sur le plan naturel, social, culturel et 6conomique, et enfin

une meilleure r6flexion dans une d6marche de d6veloppement durable.

Par ailleurs, le d6veloppement d'un tourisme encadr6 par les principes directeurs du

d€veloppement durable soit la manidre la plus ad6quate de parvenir i un tourisme

respectueux, bendfique et entrainant plus d'effets positifs que n6gatifs pour ces villes littorales

historiques. Cela pourrait directement ou indirectement aider d methe en valeur le

patrimoinearchitectural.

A cet effet, il semble que le ddveloppement durable du tourisme culturel qui cherche un

dquilibre entre les activitds dconomiques, coh6sion sociale et la pr6servation des ressources

culturelles et naturelles, soit le seul moyen possible pour pennettre la survie de ces villes et

ceci pour ce qu'elles renferment de valeurs cultuelles et sociales.

Afin de vdrifier tout cela, nous avons fait notre choix sur une de ces villes littorales

historiques algdrienne qui est la ville de Tipaza en adoptant le principe du tourisme culturel.

Mots cl6s

Littoral, tourisme, culture, patrimoine.
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I-Introduction

L'Architecture en Zone Urbaine Littorale est un atelier qui s'int6resse d la production

architecturale et urbanistique en zones urbaines littorales, plus pr6cisdment au rapport

Site/Projet. Cela ne veut pas dire que le projet est rel6gu6 au second plan, au contraire un bon

projet pour nous est celui qui s'intdgre judicieusement dans son environnemenl imm€diat.

Notre choix de travailler en zones urbaines littorales est motiv6 par les particularitds si

significatives qui distinguent ces zones des autres.

Ces particularit6s rdsident d'abord dans les qualitds dont jouissent les villes du littoral tant sur

le plan urbanistique et architectual, sur [e plan naturel (climat doux et ensoleill6, les beaux

paysages, la mer, les montagnes verdoyantes qui se baignent dans la mer-, etc.), sur le plan

social (l'hospitalit6 des populations locales, etc.), sur le plan dconomique (trds convoit6es par

nombreux facteurs 6conomiques); et sur le plan de la beaut6 du paysage bAti, of les moddles

d'architecture et d'urbanisme presentent des caractdres originaux par rapport au moddles

urbains courants.

D'ailleurs nombreux sp6cialistes qualifient les villes littorales de laboratoires d'innovation,

autrefois, en matidre d'architecture et d'urbanisme.

Le d6veloppement du tourisme dans ces villes est une opportunitd i ne pas n6gliger pour

revitaliser l'dconomie locale, procurer des opportunit6s d'emploi ir la population et am6liorer

les conditions et le crrdre de vie des habitants.

Pendant longtemps n6glig6, l'aspect culturel des villes fait auj ourd'hui I'objet d'une attention

spdciale c'est ainsi que le tourisme culturel joue un grand r6le dans le processus de sauvegarde

du patrimoine.

L'Algdrie avec la varidt6 des paysages, ses plateaux et montagues et sa frange littorale qui

d6passe les 1622 Km de c6te, constituent de grandes potentialit6s d mettre en valeur. Ses villes

c6tidres oir affluent des estivants et toudstes surtout pendant l'6te et Tipaza en est l'exemple

avec ses c6tes merveilleuses.

Il est lrai que depuis quelques ann6es maintenant, on assiste d une volontd de revaloriser le

secteur touristique i travers les villes liuorales alg6riennes, se qui est en train de donner un



cachet spdcifique ir chaque r6gion. Cette volont€ se mat6rialise par l'amorce de projet de

ddveloppement touristique a moyen terme afin de revaloriser ce secteur longtemps marginalis6.

L'Objectif de cette recherche est d'abord avoir un compldment de connaissances sur la ville

littorale, particulidrement sur le plan architectual et urbanistique. Elle sera consacree Ar

l'identification des indicateurs qui ont marqu6 la production architecturale et urbanistique des

villes littorales.

Nos intentions i travers cela est d'avoir une meilleure adaptation aux particularites du milieu

littoral, dans notre rnanidre de produire et d'organiser I'espace bati, et de r6fl6chir dans une

ddmarche de d6veloppement durable, ceci pour une meilleure protection et mise en valeur des

potentialitds de nos espaces littoraux d travers :

. L'am6lioration de la qualit6 architecturale et urbanistique en milieu littoral, et ainsi de

la qualit6 de vie de nos villes.

. Une meilleure adaptation aux particularit6s du milieu littoral.

. lJns plelsqtion et une mise en valeur de manidre judicieuse pour un ddveloppement

durable des 1:otentialitds de nos espaces littoraux.

. Etablir un C,quilibre entre les objectifs de protection et les n6cessitds du ddveloppement

en g6ndral

(Economique, touri stique, urbain, etc.)

L'accent sera ensuite port6 sur le tourisme culturel et son r6le crucial dans le d6veloppement

des villes littorales 4insi que la prdservation et la protection drr patrimoine historique.

Notre d6marche corlsiste i faire une recherche thdmatique gn premier lieu afin d'avoir une

notion sur notre thdrne qui est le littoral, et connaitre les 6l6ments qui le constituent en g6neral,

par la suite on va dtudier la ville littorale alg6rienne en particulier, car notre intervention sera

faite sur une ville c6tidre alg6rienne, la connaissance des lois ainsi que les diff6rentes

specificitds est primordiale pour intervenir dans la ville par consequent une analyse de notre

ville sera faite ;

Notre ville a 6t6 choisie selon plusieurs critdres, son analyse nous permettra de repdrer ces

avantages et r6pondre i ces besoins par un projet qui s'irrtdgre judicieusement avec son

environnement.

)



II- ETAT DES CONNAISSANCES

SECTION 0l : Th6matique G6n6rah : Architecture et Am6nagements Urbains En Milieu Littoral

1- Introduction:

Attirantes par la beautd 6tonnante de leurs paysages par un clirnat g6n6ralement cldment et par

ces richesses, les zones littorales accueillent actuellement la majoritd de lhumanit6, nombre

d'agglom6rations et de nombreuses activit6s.

Avant de presenter lir ville littorale sur le plan urbanistique et architectural ; un bref apergu sur

le littoral est n6cessaire, < le littoral est la bande de terre constituant la zone comprise entre

une dtendue mdritime et la terre ferme, le continent, ou l'arriire-pays. Selon les ichelles

retenu$, le littoral peut s'|tendre de quelques centaines de mdtres d plusieurs kilomitres de

part et d'autre de la limite terre-eau ou au sens strict, correspondre d l'estran >>t .

Ndanmoins les facteurs naturels ne peuvent suf;Ere sans la mise en place d'inftastn:ctures

favorables, autant de changement susceptibles a{in d'am6liorer le niveau de vie.

Nohe ddmarche consiste d faire une recherche thdmatique afin d'avoir une notion sur

l'environnement littoral, et dtudier la ville littorale en gen6ral et la ville littoral alg6rienne en

particulier, leurs specificit6s urbanistiques, architecturales ainsi que les risques qui menacent la

cote afin de prendls les precautions n6cessaires lors de notre intervention.

Avant de prdsenter la ville littorale sur le plan urbanistique et architectural ; un bref apergu sur

le littoral est n6cessarre, le littoral est la bande de terre constituant la zone comprise entre une

dtendue maritime et la terre ferme, le continent, ou I'arridre-pirys. Selon les dchelles retenues,

le littoral peut s'dtenclre de quelques centaines de mdtes d plusieurs kilomdtres de part et d'autre

de la limite tene-€au ou au sens strict, correspondre ir I'estran.

La zone littorale est d6finie comme une bande terrestre et marine dont la largeur varie en

fonction du milieu et des besoins de I'am6nagement. Elle correspond d des entit6s

administratives ou de planifications existantes.

La proximitd de l'eau ddveloppe un environnement particulier ; dunes, galets, falaises...

I 
Le programme europlen Pow l'omln4gement inftg
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Les types du littoral

La classification est basde sur la morphologie et les mat6riaux composant le littoral

-Les c6tes boueuses : elles sont composdes de sddiments organiques de taille moyenne

inf6rieure ir 63 microns. Ces s6diments proviennent en majorit6 de l'6rosion des continents et

sont transpofi6s par les fleuves mais ils peuvent aussi venir des falaises et du volcanisme

(archipel Indondsien). Ce tlpe de c6te se forme par d€p6ts ld ot l'accrdtion de la boue est

temporairement arr6tde. Des conditions de faible erosion sont favorables, par exemple lorsque

les ph6nomdnes maritimes sont pr6pond6rants sur les ph6nomdnes fluviaux, Elles se

caract6risent aussi par des pentes douces, des eaux brunes, et !'absence de grand ddferlement,

en effet, le comportement viscodlastique des boues absorbe l'6nergie des vagues. Ce type de

littoral se rencontre dans les r6gions tropicales aux zones subarctiques et plus particulidrement

en Asie : Chine, Inde, Tharlande, Malaisie, Cor6e et se trouve sur environ 5 d l0oZ des littoraux.

Figure I : cote boueuse i chili
Source figure : https:/6it.ly/2MPjlVL

-Les c6tes sableuses Ce sont des zones de ddp6ts dus d I'action des vagues et A leurs courants

induits (prddominant les courants induits par la marde et le vent), dont les grains sont compris

entre 0.063 et 2 millimdtres. En g6ndral les c6tes sableuses sont ouvertes aux vagues de vent et

leur morphologie est trds variable : elles peuvent etre de longues plages plates et droites d faible

energie comme des c6tes escarpdes et iregulidres type baie-cap d forte dnergie. Leur formation

est r6cente (de I'ordre de quelques milliers d'anndes), lorsque la mont6e du niveau de l'oc6an

s'est ralentie. Les c6tes sableuses repr6sentent entre 10 et 15% du littoral. (Voir figure 2)



Figure2 : Les c6tes Atlantiques

Source figure : source : https://bit.lyl2cuHLz4

I

-Les c6tes ir graviers et galets : Ces c6tes se caract6risent par des d6bris grossiers cornpris entre

2 e|256 millimdtres de diamdtre. Elles sont g6ndralement escarp6es, irr6gulidres et abruptes.

Elles sont fr6quentes aux moyennes et hautes latitudes autrefois glaciaires : Nord de I'Europe

de I'Ouest, c6te Est de I'Am6rique du Nord, ainsi que les littoraux les plus au Nord du Pacifique.

On les trouve aussi prds des falaises les moins solides 6roddes par les vagues et le long des c6tes

i activit6 tectonique of les forts courants transportent des matdriaux gtossiers sur le littoral.

Figure 3 : Les c6tes d'Estonie

Sourc.e figure : source : https://bit.lyl2wc9l0l

t

-Les c6tes rocheuses et i falaises : elles sont g6ndralement hautes et escarpdes sans vdritable

plage. Les matdriaux peuvent Ctre durs ou meubles et d'origines diverses : granite, basalte,

argite, calcaire. Souvent, d la base de la falaise se uouve un banc rocheux plat et drodd qui peut

--
i:a-t

':.-L.->-i E--

tI

I

-!. -d
,.t#Z

lI



6tre nu (littoral drosif : les d6bris sont pulv6ris6s et entrainds au large) ou posseder une couche

dpaisse de matdriaux grossiers (littoral d'accumulation). Ces deux demiers types de c6tes

repr6sentent 75 d 85 % des littoraux.

Figure 4 : Les falaises drEtretat A Etretat

Source figure : source : hnos:/.6it.lv/2CihaVl

Mais tout cet engouement pour les rdgions cdtidres, les fragilise davantage, par la ddrdrioration

de l'dcosystdme et des ressouces naturelles, la pollution marine, d'ot la ndcessite de prot6ger

ces zones littorales pour qu'elles puisseot continuer d assurer les fonctions qui lui ont 6t6

confi6es.

-L'erosion : C'est l'6l6vation du niyeau d6 la mer du au changement climatique qui est la cause

principale de ce ph6nomerr d'6rosior1 il peu avoir des mn#quences :

Directe : la disparition de surfaces terrestres.

lndirecte : augnenlation du risque de subrnersion

(Voir figure5)

A t) I

I

I

Les risoues guimqnaserrt le littoral



Figure 5 : L'6rosion (crs de Vendays Montalivet)
Source figure : actunautique.com

Image I : juin2014 image2 : juillet 2014

Comment s'en prot6ger ? Il est possible de limiter l'drosion du sol en utilisant la v6g6tation

(herbes, arbres) qui protdge le sol contre les eaux de ruissellement et le vent.

-L'humiditd : L'humidit6 est la vapeur d'eau contenue dans l'air. Dans notre afinosphdre, l'eau

est omnipr€sente (m6me dans les d6serts arides, il y a de l'humidit6). L'air qui nous entoure

renferme toujours une proportion d'eau sous forme de vapeur ; on qualifie cet air "d'air humide"

-Elle cause la ddtdrioration des mat6riaux de construction, la corrosion des rn6taux, la

d6tdrioration des bois de charpente,

-Risque de gel et d'6clatement des matdriaux poreux gorgds d'eau.....

Comment s'en proteger ?

-Une bonne adration quotidienne de vos locaux d'habitation (5 minutes suffisent).

-Une bonne isolation thermique p€amettra d'6viter une condensation excessive qui se r€alise

dans rm air chaud mis en conlact avec un dl6ment froid (mur donnant sur I'extdrieur...).

-Le Tsunami : IJ tsmami est une onde marine excepionnelle declenchee par un soudain

deplacement du plancher ocdanique.

On lui attribue parfois des appellations ambigutis : seismic s€a wave (vague marine sismique)

car les #ismes sont la premiCre cause de leur d6clenchement, tidal wave, m€me si les tsunamis

n'ont rien d voir avec la mar6e. D'ailleurs tsunami vient du japonais qui signifie "vague caus6e

par la mar6e"... (Voir figure 6)

EI
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Figure 6 : Tsunami du japon 2010

Source image : cons€rvatoirc-du-littordl,fi

E

2- Les particularit6s de la ville littorale

2-1 cas g6n6ral

Les villes littorales font partie des lieux ori les pressions antbropiques sont les plus concentrdes

et oir les conflits actuels et potentiels d'utilisation du sol sont les plus critiques.

La population, les dchanges culturels et dconomiques, les transports et le rcurisme se

concentrent sur une ( bonde littorale > i g6om6trie variable ddpendant en particulier du relief.

Ce sont des 2s1g5 dont la < densitd des activitds > bien qu'encore mal connue, et souvent

beaucoup plus importante que la moyenne nationale.

En effet, ces villes se c.ractdrisent par une urbanisation diffuse et dense accompaga6e de

diverses formes d'utilisation et d'exploitation du cordon littoral (reseaux d'infrastructures

denses, industrialisation galopante, projets touristiques, . . . ).

Le but de cette recherche est de conrpl6ter les connaissances sur les villes littorales,

particulidrement sur le plan architectural et urbanistique, elle sera consacr6e d I'identification

des indicateurs qui ont marqud la production architecturale et urbanistique des villes littorales.

T

I

. t-\

E

/k
I

t 
-

{
\



2-1-l les particularit6s de la ville littorale sur le plan Urbanistiques

Il existe plusieurs facteurs qui influencent l'organisation ainsi que le d6veloppement de

I'urbanisme dans la ville littorale pour profiter pleinement de la mer.

L'existence de la mer est le facteur inlluent sur I'urbanisation littorale comme un 6l6ment

physique essentiel, cela se traduit par une diversit6 de formes de d6veloppement du tissu urbain,

ce qui donne diff6rcnts types d'am6nagement et d'organisation des villes littorales.

a d6veloppement des villes littorales

D6velopoement urbain oaralldle i la mer : Dans un premier temps, le but 6tait vouloir avoir le

pied dans l'eau, c'est ce qui a incit6 le d€veloppement le plus rdpandrl le d6veloppement urbain

paralldle d la mer qu'on le trouve souvent dans les villes qui occupent gdndralement les terrains

plats dans une rue d6gag6e vers la mer. La croissance de la ville sur un site pareil se fait

paralldlement d la cote en adoptant un trac6 lin6aire La proximit6 de la mer constitue un

avantage pour l'6conomie des villes par la dominance des activitds balndaires.

Figure 7 : illustration du d6veloppement parall0le I la mer( cas de la ville de Nice)

Imagel : vue adrienne de la ville de Nice image2 : image satellitaire qui ddmontre le

d6veloppement de la ville de Nice

source image: google earthSource image: easyvoyage.com

t..



Figure 8: illustration du development parallOle ir la mer (cas de la Ville de Cherchel )

lmage 1 : lue adrienne de la ville de Cherchell image2 : image satellitaire qui d6montre le

ddveloppement de la ville de Cherchell

Source image: easyvoyage.com source image: google earth

D6veloppement urbain peroendiculairement d la mer : Un autre mode de developpement urbain,

le d6veloppement perpendiculaire i la mer. Un trac6 urbain qui s'6tend vers l'arridre-pays.

Contrairement i ce qui est dit que le d6veloppement perpendiculaire d la mer on le houve

g6n6ralement dans le cas des sites accident6s ou montagneux dans le but d'avoir la vue sur mer,

on peut dgalement trouver ce mode de ddveloppement mdme dans des sites plats, gardant

toujours ce contact visuel avec la mer en adoptant des solutions architectumles et des

amenagements urbains spdcifiques au littoral (gabarit, tenasses, places...etc.).

On trouve aussi des villes qui ont chang6 de forme de d6veloppement a travers le temps ;

commengant par m ddveloppement paralldle et quand cette zone plate est satur6e, on construit

sur les hauteurs. (voir les figures 9 et l0)
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Figure 9: illustration du d6veloppement perpendiculaire i la mer dans un site accident6

(cas de Th6oule-sur-Mer )

Image 1 : image qui ddmontre le d6veloppe-

ment d Th6oule-sur-Mer

Sourcc image: Easy Voyag€.com

image 2 : image satellitaire qui d6montre le

ddveloppement d Th6oule-sur-mer

source image: Google Earth

Figurel0: illustration du development perpendiculaire i 18 mer drns un site plat (cas de

barcelone)

Imagel : vue a6rienne qui ddterrnine le develo-

ppement de la ville de Barcelone

Source imagc; easyvoyage.com

image2'. image satellitaire qui demontre le de-

veloppement de la ville de Barcelone

sourc€ image: googlc eslth

D6veloppement satellitaire et le ddvelopoement dans toutes les directions : Lorsque l'6talement

urbain rencontre des obstacles d'dvolution ; le d€veloppement sera satellitaire, ce qui engen&e

l'apparition de plusieurs p6les de d6veloppement ddconnect€ du centre urbain. Lorsque les
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p6les de ddveloppement sont connectds au centre, le ddveloppement sera dans toutes les

directions, dit aussi ( tentaculaire >. Ces obstacles sont souvent naturels (montagnes, terres

agricoles, cours d'eau ...€tc.) ; ils peuvent aussi se prdsenter sous la forme de certaines zones

comme les zones militaires et les sites prot€gds ; qui vont par la suite rdorienter l'urbanisation

des villes littorales. (voir figurel 1)

Figure 1l : D6veloppement urbain dans toutes les directions

Image 1 : cas de Monaco

Souce image : actunautique.com

image2 : cas d'Alger -Alg6rie
source image : google earth

De nos jours, I'urbanisme littoral a pris de nouvelles tendances qui veulent apporter des

solutions et des techiques dans le but de profiter un maximum de la bande littorale, des sites

trds difficiles i amenager, mais en position dominante, sont construits afin de procurer la

sensation d'habiter un lieu unique.

Emoidtement sur met- Phdnomdne apparue pour s'agrandir of il n'y a pas de foncier d cause

de la littoralisation.

Projet situd au large face au Larvotto d Monaco, c'est une ile de logements des fonctionnaires

qui s'intdgre dans un archipel ; son plan rectangulaire forme une table fond6e sur piles d 40

mdtres dans les fonds marins.(voir figurel2)
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Figure 12 : IIe llottante sur mer. Cas de Monaco (France).

Source figure : actunautique.com

La mosqu6e Hassan II : est rur grand complexe religieux situ6 i Casablanca au Maroc amdnagd

sur une assiette de t hectares 6rigd sur la mer.

Figure 13 : Empi6tement sur mer

Sourc€ {igure ; actunautique.com

Densification par augmentation de eabarits : rompre avec la densification par dtalement urbain

et adopter la densification en augmentant de gabarits est une rrouvelle tendance que les villes
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littorales viennent d'y mettre en disposition afin de diminuer la production de nouveaux tissus

urbanisds et de pr6server le foncier. (voir figure 14)

Figure 14 Densification en hauteur

Source fi gure : conservatoire-du-littoral.ft

6levation du gabarit afin de densifier la ville dans le cas ou il y a un m.rnque de foncier ou pour

le prdserver. Cas de Monaco (France).

Am6nagement urbrin des villes littoralesa

Les villes littorales ont g6ndralement le plus grand taux de densit6 d6mographique, elles sont

de nature attirante Car elles ont toujours 6t6 le point de rencontre entre les civilisations et un

grand centre d'dchalge commercial et cultuel ; Tout cela a permis d l'habitant de la zone

littorale d'avoir une ouverture d'esprit et un sens de l'hospitalitd, ces qualit6s se sont refl6t6es

sur son mode de vie arnsi que son amdnagement de I'espace urbain.

Ces amdnagements sont des composants urbains de la ville qui consistent d organiser les espaces

urbains afin d'amdliorer le cadre de vie et apporter plus de confort, tout en prenant en

consid6ration I'existence de la mer. De sorte que ces amdnagements sont souvent orientds vers

la mer ou organisds a proximitd de la mer.

Les places publioues : L'amdnagement des places publiques comme 6l6ments constitutifs de

I'organisme de la ville et I'implantation des 6quipements collectifs i leur proximit6 demeurent

I'une des caractdristiques fondamentales de la ville littorale. Un 6l6ment d'articulation et de

restructuration entre la ville et la mer, les places publiques sont des espaces libres de rencontres

entoures principalement par des bitiments, et agr6mentds de mobilier urbain et d'ddicules
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divers qui rassemblent le public pour des 6vdnements ou lajouissance d'une vue panoramique

devant la mer

Figure 15 : places publiques donnant sur la mer

rl

image2 : Square - Alger - Algdrie.

source image : algerie-monde.conr

Promenades maritimes : Un am6nagement spdcifique au littoral. Une voie construite sur des

tenains qui empidtent ou donnent sur la mer et qui articule la ville avec son front de mer et

articule les diffdrentes parties de la ville.

Figure 16i promenade maritime.

Sourcc fi gure: eas)'voyage.com

rT

Une promenade amdnagde sur le front de mer bordde par la m6diterran6e d'un c6td et de l'autre

par des immeubles modemes et des h6tels. Cas de Raouch6 - BelT outh - Liban.
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Image I : Place Aristote - Thessalonique - Grdce.

Source image : Easyvoyage,com
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Belv6ddres : Des terrasses construites sur des lieux surdlevds (gdn6ralement des falaises) d'oi
la vue s'dtend sut la mer. On trouve des fois des am6nagements au niveau de ces dldvations

menant aux belv6ddres qui empidtent la mer

Le belvdddre de Ravello : Situ6 dans la province de g6lgms, (avello, petite bourgade italienne,

est le lieu r€v6 pour profiter des paysages de l'Italie mdridionale. La position de la vill4 post€e

sur une falaise, offre une vue magnifique sur la mer.

Figure 17 : Belv6ddre sur mer

Source figure : easyvoyage.com

Le belvedere de la villa Cimbrone qui offre une lue imprenable sur la mer et les falaises de

Ravello Cas de Ravello - Italie. Belv6ddre de l'infini.

Terrasses : Des paliers g6n6ralement toum6s vers la mer et 6pdnag6s soigneusement afin de

mettre en valeur I'espace urbain et avoir une meillelre !1re p.moramique (voir figure l8)
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Figure 18 : Terrasse donnart sur la mer

Source figure : easyvoyage.com

image l:Saint-Laurent d'Eze-France image2:Tenasse couverte en pergola

Torremolinos - Espagne

Esplanade : C'est une vaste place ouverte parfois attenante i un grand ddifice, d'ott la vue est

d6gag6e sur le paysage qu'elle domine, elle est alors d la limite de la ville ouverte sur la

compagne ou un plan d'eau.

Figure 19 : L'esplanade pi6tonne (esplanade Jean-Paul Il cas de Marseills - France)

Source images : easyvoyage.com

I

I

Les Derc6es urbaines : Forme urbaine bien adaptee notamment aux villes littorales ; sa

constitution m€me indique visiblement le lien complexe entre la ville et la mer : d'une part ;

une voie importantes souvent relie le centre, les monuments et les 6difices majeurs de la ville
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avec le front de mer, d'autre part; une multitude de nouveaux immeubles qui bordent eette

grande artOre.

Figure 20 : Perc6es vers la mer (Cas de Thessalonique - Gr0ce. )

Imagel : photo prise d'une percde orientde

vers la mer

Source image : achmautiqud. com

image 2 : image satellitaire d'ue perc6e

orient6e vers la mer

source image ; google eanh

a Classification des villes littorales

En outre leur distinction par rapport i leur taille (petite ; moyenne et grande), les villes littorales

se distinguent parfois par leurs activitds dominantes. On peut mentionner la ville industrielle,

touristique, agricole, commerciale...etc. qui pr6sentent des paysages urbains qui los diflErent

les unes des autres selon leurs vocations.

Les villes d vocalion touristique

Ce sont des villes exploit6es spdcialement pour leur qualit€ paysagere qui attire beaucoup de

touristes. Pour cela on y trouve souvent 2 types d'amdnagement : des dquipements touristiques

et des 6quipements d'accueil et de service comme les h6tels, les restaurants, les stations de

services, camping, centres commerciaux... etc. Et les dquipements assurant la fluidite des

circulations comme les ports, les gares routidres, les gares ferroviaires, les aeroports ... etc.

(voir figure 21)
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Figure 2l : am6nagements touristiques

Source figure : easyvoyage.com

Imagel : un littoral touristique La Gold Coast-
Australie

lmage2 : Mirador delMediterr6neo (belvdddres)

Les villes d vocation aqricole

En effet, les activit6s agricoles (petits dlevages,jardins, aquaculture...) ont logiquement toujours

existd dans les villes littorales ou et proximitd pour des raisons pratiques d'approvisionnement

alimentaire. Depuis I'antiquit6, les villes ont menagd des espaces d'habitation, d'artisanat (puis

d'industrie) et d'agriculture. Avec la croissance d6mographique, les champs ont

progressivement disparu du centre des villes, mais des parcelles plus petites et de trds nombreux

jardins occupent toujours une place significative des villes littorales.

Les villes agricoles font des couprres d'urbanisation afin de pr6server les tenains agricoles

selon les lois du littoral. L'intdgration de l'agricu.lture dans le tissu urbain en cr6ant des

connexions entre le centre de la ville, les quartiers, les centres de recherches et les dillErentes

infrastructures avec les zones agricoles en utilisant un langage architectural et paysager en lien

avec le patrimoine agdcole.

En plus de I'infrastructure destin6e A la production agricole (entrep6t ; hangars ...) la maison

individuelle (maison de fermiers) est dominante.( voir figure22)
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Figure 22 : les villes agricoles

Sourc€ figure : conservatoire-du-littoral. fr

Image I : Coupure de l'urbanisation Cas de La
Croix- Valmer - France

Image2 : agricoles en dehors de la zone

urbaine cas de Calahonda - EsDagne

Les Villes A Vocation Portuaire :

Certains littoraux sont presque entiCrement occupds par des villes industrielles, les ports sont

les lieux de ddveloppement de l'industrie dans la ville littorale. Ouverture sur [a mer, un port

constitue pour une region un ddbouchd vers I'extdrieur. Il est aussi I'aboutissement d'une route

maritime. Point d'anivde et de d6part, c'est donc un endroit stratdgique, propice A de

nombreuses activites, notamment l'industue.

Le paysage urbain de la ville industrielle tiss6 de fil 6lectriqtre, mailld par un rdseau routier

dense, 6quip6 par des h6tels, d'usines, des gratte-ciels et des zones industrialo-portuaires et

une typologie architecturale simple et fonctionnelle, des usines en brique, souvent couvertes

d'un toit ir sheds (Les sheds sont des toits d deux versants de pente diffErente).

Dans la ville industrielle, ceux qui construisent ne sont plus seulement des architectes et es

artistes, mais aussi des ing6nieurs et des techniciens specialis6s.(voir figure23)
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Figure 23 : ville industrialo-commerciale (cas de la ville de Marseille)

lmagel : Le port de Fos sur Mer lmage2 : La zone industrielle

Source image : marinetralnc. com source image : riviera-ports.com

2-l-2 les particularit6s de la ville littorale sur Ie plan Architecturales

L'architectue des immeubles qui bordent ces am6nagemerrts urbains sont le rdsultat de

l'association de tous les 6l6ments aussi bien naturels que sociocultuels et dconomiques. Une

architecture qui doit rdpondre aux specificit6s de cette zone et tenir compte des caractdristiques

g6ographiques et de I'environnement de ce milieu mais aussi des activit6s qui y sont li6es.

Orientation et implantation des bitimentsa

Orientation et implantation par raoport d I.lnsoleillement

La lumidre natuelle est un 6l6ment important dans une conception architecturale. Eldment

librement disponible, elle est prise en compte prioritairement dans les programmes

d'architecture.

Comment peut-on profiter du soleil ?

Les terrasses, les balcons et les belv6ddres pour profiter de I'ensoleillement, en plus de

la lue d I'extrlrieur.
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L'un des facteurs les plus importants ri considdrer, c'est bien I'orientation des bdtiments. Elle

consiste i expliquer les compromis d faire en matidre d'orientation, il ddpend i la fois de

I'orientation par rapport au soleil et par rapport au vent, mais aussi le choix de la lue sur mer.
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La constmction des grandes ouvertures (Fagades ouvertes) avec I'utilisation du verre ;

des toitures ouvertes (dclairage zdnithale). (Figure 24)

Figure 24 : Orientation des ouvertures vers la mer
Source figure : conskuction global.com
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Le soleil est une source d'dnergie renouvelable : Pour exploiter cette 6nergie des

dldments architectoniques sont int6grds dans les constructions telles que les panneaux

photovoltaiques. (fi gure25)

Figure25 : I'utilisation des pannelux solaires dans les villes littorales (Grice)

Source figure : construction global.com
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Comment peut-on se prot6ger du soleil ?
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-Les brises soleils : En dt6, certaines personnes (les personnes dgdes ou malades, ou encore les

petits enfants) ont b€soin de se prot6ger de l'ensoleillement ; d'or) l'am6nagement de pergolas

et les brises soleils.

-L Utilisation de l'eau : Les piscines et les fontaines rafraichissent l'air ambiant.

-Les dcrans v6gdtaux : La v6gdtation modifie le climat local et peut 6tre exploitde pour contr6ler

le climat urbain par I'effet d'ombre, l'effet d'obstacle aux flux d'air (modifier la vitesse et la

direction du vent).

Figure 26 ; L'Utilisation de l'eau et les brises soleils

Source figufe : construction global.com

$1,!lz

Imagel :L'utilisation des brises soleil image2 : I'utilisation de I'eau

Orientation et imnl on Dar raDnort au vent

Les vents sont une source d'6nergie renouvelable qui permet aussi de : aErer, assainir, rafraichir

les milieux urbains et les b6timents

Comment peut-on profiter du vent ?

La topographie du terrain et la forme de la toiture peuvent renforcer la diff6rence de

pression favorable d la ventilation naturelle, a6rer, sdcher et rafraichir les milieux

urbains. (Figure27)

Une bonne planification des trames et des perc6es peut utiliser les vents dominants

comme facteur pour diminuer les effets d'humidit6.
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Comment peut-on se prot6ger du vent ?

Traitement de la construction : realiser des acrotdres perfor6s au sommet des fagades

des batiments, l'utilisation des formes a6rodynamiques plus que les formes rectilignes,

et pour la structue il faut prdvoir des renfoncements au niveau des fondations.

Addquation du rapport plein / vide (Des percements).

Figure 27 : choix d'une forme contre le vent

Source {igure : construction global.com

Imagel : l'opera de Sidney Image2 : la grar, de motte France

Forme et volum6trie du bitiment :

i.:18,,,,;;;;',

a

Forme et volumdtrie du bitiment :

L'environnement exteme ddtermine la forme architecturale. Le souci de f intdgration au site

conditionne consid6rablement la forme architecturale. La forme architecturale renvoie i un

volume d6fini par sa configuation g6om6trique d'une part 9t ses propridtds visuelles et sa

m6taphore telle que la couleur, les propridtds, les textures, d'autre part le rapport avec

I'environnement.(voir figure 28)
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Figure 28 : Style architectural qui s'adapte au contexte cas de Toulouse- France

Source figure : Easy Voyage.com

La facade maritime

Une fagade maritime est un espace littoral d'6changes et de production (comportant de grands

organismes urbains et portuaires) jouant le r6le d'interface entre un arridre-pays oontinental

(hinterland) et un avant-pays maritime (foreland).

Figure29 : schSma de la fagade maritime

Sourc€ fi gure : cbuddc,free.fr/lMG/jpg/facade_maritimejpg

Sch6me : une facade maritinre
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La lecture de la fagade urbaine se fait selon les critdres suivants :

-La forme - Matdriaux de construction.

-Le rapport plein/vide - Textures et couleurs.

-Les ouvertures : Porte et fenEtres - El6ments archilectoniques et d6coratifs.

Sont des composants essentiel de la fagade doivent r6pondre d des fonctions parfois

contradictoires, les performances i atteindre varient au cours de la journde et d'une saison

climatique d I'autre :

Laisser p,indtrer la lumiere.

Ventiler les espaces.

Dissiper les chaleurs.

Caract6riser la fagade.

Permettre la vue vers l'ext6rieur et parfois vers l'int6rieur.

Mat6ri on

Les 6l6ments naturel de milieux littoral ont 6galement leur impact sur le choix des mat6naux

de construction La nature agressive du climat (soleil, vents ,humiditd et pluie) et les airs salins

(la corrosion), ndcessitent l'utilisation de matdriaux adaptds, un enrobage consdquent pour

protdger les aciers de la conosion On utilise souvent des matdriaux de construction durables et

r6sistant i l'air marin (verre, pierre de taille, bdton, tuile...let surtout 6viter I'utilisation de

I'acier sans protection contre la corrosion.

1 . La nature agressive du climat (soleil, les vents I'humidit6 et pluie) et les airs salins (la

corrosion), ndcessite l'utilisation de matdriaux adapt6s (pienes, bdton), uu enrobage

consdquent pour prot6ger les aciers de la corrosion mais aussi une couleur plus

appropri6e tel que le blanc et le bleu.

2. Il est souvent utiliser des matdriaux de construction durables et r6sistant d I'air marin

(vene, piene de taille, bCton, tuile, bois...) et surtout 6viter l'utilisation de I'acier sans

protection contre la corrosion.

a
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Critdres de la lecture des facades

Les ouvertures



3. Le bois : Bonne isolation thermique et phonique, bonne durabilit6 avec protection,

bonne tenue de peinture

4. M6taux : Durabilit6 illimit6e si l'on sait contoumer les probldmes de conosion, ne coule

pas en cas d'incendie (Jusqu'd une certaine temperature), structure facile a concevoir.

5. Le b6ton : R6sistant et durable mOme dans les environnements extrdmes, il offie une

grande libertd de formes et d'aspects.

6. Sa mise en euvre fait l'objet des normes qui garantissent sa qualit6.

2-2 Cas de la ville littorale alg6rienne

S'6tend sur 1622 km sur la mer mdditerran6enne, Il englobe 13 wilay4 la diversitd

architecturale et urbanistique de ces villes est due au passage de nombreuses civilisations i
travers cette zone stratdgique ce qui leur a donn6 une richesse historique.

Aprds l'ind6pendanoe, I'amdnagement consistait i rdpondre aux besoins sociaux avec une

architecture non rdflichie pour tous les cas du littoral alg6rien. Ce que I'on remarque est que

les villes littorales alg6riennes particulidrement dans les extensions nouvelles de la p6riode post

coloniale connaissent un urbanisme identique aux villes intdrieures, mis A part les parties

coloniales.

Pour cela i[ represente un 6cosystdme fragile et constammsll rnenac6 de d6gradation en raison

de la concentration de la population (2/3 de la population sur 4olo du territoire seulement), des

activitds dconomiques et des infrastructures le long de la bande c6tidre.

A cette forte concentration de la population permanente s'ajoute une population estivale

suppl6mentaire. A ce propos, il faut signaler qu'en Alg6rie il n'existe aucune politique visant d

g6rer et i promouvoir le tourisme balndaire, encore moins d'une manidre durable, m€me si

actuellement, sn 6s5iste i une prise de conscience de la part des pouvoirs publics : les thdmes

<environnement, am6nagement du territoire et ddveloppement durable du tourisrre) sont au

ceur des d6bats.
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Figure 30 : le littorale Alg6rien

Source figure : algerie-monde.com
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2-2-l Les particularit6s sur le plsn urbanistique

L'Alg6rie a connu deux politiques d'amdnagements qui ont 6t6 appliqu6es sur le plan

urbanistique :

l- L'Ctat a prefCre s'int6resser aux grandes villes qui sont Alger, Oran, Annaba et quelques

villes moyennes comme Skikda, Bejaia et Mostaganem et au ddtriment des petites villes qui

sont restCes relativement ddlaiss6es ou en stagnations, ceci a engen&6 un ddsdquilibre sur le

plan urbanistique, les grandes villes ont connu une forte urbanisation(sur-wbanisdes) par contre

les petites villes sont sous-urbanisdes.

2. ZET : la majorit6 des zones d'expansion touristique ont dte d6toumdes de leus vocations

initiales, leun tenains d'assiettes ont servi pour implanter des lotissements et des coopdratives

immobilidres.

2-2-2 Les particularit6s sur le phn architectural

a Pdriode coloniale

L'habitat littoral ou baln6aire d l'6poque coloniale a 6td bien adapte d son contexte avec toutes

les caract6ristiques et les particularit6s d'un tel milieu si complexe, et la ville d'Alger en est un

exemple dont les types d'habitat les plus rdpondus sont l'individuel (villas) et le collectit ces

demiers se pr6sentent comme suit :

Saila a
Birlra



Habitats collectifs

Il est caractdrisd g6ndralement par des bitiments dont le gabarit vari6 entre R+4 i R+7 dont les

caractdristiques sont :

-La forme rectangularre en suivant I'alignement par rapport e la rue.

-Les fagades qui sont faites d'une fagon d ce qu'on distingue trois parties qui representent les

fonctions comme suit ;

-La base (RDC) en double hauteur avec une galerie, des commerces et des services.

-Le corps qui constitue des 6tages identiques am6nag6s en logements d'habitations percds de

fen6tres et de balcons.

-Le couronnement qui articule le bdtiment avec le ciel, il englobe le demier 6tage qui est I'dtage

attique, en rehait par rapport e la rue et la fagade, il supporte la toiture en pente ou plate

-Les couleurs utilis6s sont le bleu et le blanc.

Habitats individuels

La villa coloniale adopte deux styles un style moresque avec l'utilisation du moucharabid, la

coupole, la faience.

Le deuxidme style est le style modeme avec ses formes rectilignes et simples I'utilisation de la

piene ; le bois ; le verre et la tuile rouge.

o P6riode poste coloniale :

L habitat le plus rependu dans la periode poste coloniale est I'habitat collectif

Reprise des idees des HLM et des grands ensembles fondds sur la rdp6titivitd de cellules et la

standardisation des dl6ments de construction :

-Angle droit

-Volume simple

-Surface plane

-Ligne droite, absence d'ordonnancemenl.



2-2-3 Les probllmes des villes littorales alg6riennes

Les villes littorales algdriennes connaissent plusieurs probldmes sur les le plan urbanistique et

architectural :

-Sur le plan urbani stique

Rupture entre la ville et la mer.

amdnagement chaotique des fronts de mer.

Un dds6quilibre sur le plan urbanistique, pour les grandes villes qui ont connu une forte

urbanisation (elles sont sur-urbanisdes) par conhe les petites villes sont sous-urbanisdes.

Ddveloppement anarchique des agglom6rations (sans respecter les lois du littoral).

Manque des infrastructures touristiques et d6laissements des sites historiques (la

fonction touristique est exploitde de manidre non judicieuse).

Figure 31 : la rupture spatlale

Source figure : algerie-monde.com

Coupe schdmatique sur la ville et le port dans le cas de la ville portuaire Alg6rienne

-Sur le plan architectural

o Les nouvelles extensions ne prennent pas en consid€ration les particularit6s du littoral.

o La rupture entre l'architecture et son environnement.

o Construire sur le m6me mode qu'on retrouve ailleurs au niveau des villes int6rieures

(son respecter les particularitds des villes littorales)

o D6gradarion du cadre bAti.
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Figure 32: Construction dans les villes littorales comme dans les villes interieur

Source figure : algerie-monde.com
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Image I : Cas de Blida image2 : Cas de Bouharoune (Tipasa)

La loi littorale fixe une politique globale d'amdnagement, de protection et de mise en valeur. La

r6alisation de cette politique d'int6r6t gCndral implique une coordination des actions de I'Etat et

des collectivit6s locales, ou de leurs groupements. Ces lois ont pour but :

.Pr6server le patrimoine culturel mais aussi naturel de la zone littorale

.Encourager I'implarrtation des activit6s 6conomiques

.Encourager la recherche et les d6couvertes en ce qui conceme les ressources littorales.

.mettre en place des lois qui interdissent I'empidtement sur des zones natuelles ou

patrimoniales.

Malgr6 le bilan ndgatif en Alg6rie nous avons continu6 d agir toujours de la m6nre maniere

comme, du moins jusqu'd ces demidres ann6es. Nous nous sommes peu intdressds aux

situations reelles de nos villes ; et encore moins pour le cas des villes du littoral of nous avons

produit et organises l'espace bdti souvent de la m6me manidre que nous le produisons et nous

l'organisons ailleurs - les m€mes contenus des plans d'urbanisme d I'exceptions quelque fois

des statistiques qui diff6rent ; nous 6laborons souvent des plans types ; etc.-. Les particularit6s,

si significatives de nos villes littorales, sont peu pour ne pas dire jamais, prises en consid6ration

dans la manidre de penser, de produire et d'organiser nos espaces de vie. Les pouvoirs publics

preffrnt conscience de la probl6matique meme tres en retard, ont fini par mettre en place une
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r6glementation rCcemment, portant sur la protection et i la valorisation du littoral par textes de

lois et d'un ensemble de plans.

Les pouvoirs publics prenant conscience de la probldmatique meme trCs en retard, ont fini par

methe en place une r6glementation rdcemment, portant sur la protection et d la valorisation du

littoral par textes de lois et d'un ensemble de plans.

- La loi no 90-29 du ler d6cembre 1990 relative A l'amdnagement et I'urbanisme. La pr6sente

loi a pour objet d'ddicter les rdgles g6ndrales visant d organiser la production du sol urbanisable,

la formation et la transformation du b6ti dans le cadre d'une gestion dconome des sols, de

l'dquilibre ente la fonction d'habitat, d'agriculture et d'indushie ainsi que de pr6servation de

l'environnement, des milieux naturels, des paysages et du patrimoine culturel et historique sur

base du respect des principes et objectifs de la politique nationale. Les articles 44 et 45 de la

section I du chapitre IV sont consacrds au littoral.

- la loi 02-02 du 05 !6wier 2002 relative i la protection et d la valorisation du littoral. Cette loi

ddlimite trois bandes dans le littoral tel que d6fini i I'article (07), dans lesquelles sont 6dict6es

des restrictions relatives t I'urbanisation

Les instruments d'urbanisme

Le Sch6ma National d'Am6naeement du Territoire (SNAT). aprds avoir d6crit ce phdnomdne

en Algdrie comme < la littoralisation tout azimut > et lui consacre tout un chapitre en we de sa

protection et sa valorisation.

Le Plan d'Amenasentent C6tier (PAC) Elabord conformdment aux dispositions de la loi relative

a la protection et i la valorisation du littoral (fut.25). 1s5 rnedalites de sa mise en Guvre sont

cont€nues dans le d€cret d'application N' 09-l l4 du 07 avril 2009. Il s'est traduit par : - la

d6limitation et la matdrialisation physique du littoral, des zones naturelles d'interOt 6cologique

et des limites d'extension des agglom6rations. - Le cadastrc du liuoral (6tat de fait

environnemental et foncier).- L'6tablissement du bilan 6cologique et I'identification des

occupations et des atteintes au milieu

Le Plan directeur ' Am6naeement et d'Urbanisme (PDAI i) et le nlan d'occunation des solsd

(POS)

Suite d la promulgatirrn de la loi relative au liuoral, il est urgent <le rendre compatibles les PDAU

de toutes les communes littorales ainsi que les POS d6jA approuvds avec les dispositions de la



loi < littoral >, qui stipulent : < dans le cadre de I'dlaboration des instruments d'am6nagement

et d'urbanisme concemds, l'6tat et les collectivit6s territoriales doivent : - <Veiller i orienter

l'extension des centres urbains existants vers les zones 6loign6es du littoral et de la c6te

maritime, les sites prdsentant un caractire 6cologique, paysager, culturel ou touristique. -

Encourager et ceuwer pour le hansfert vers des sites approprids, des installations industrielles

existantes dont I'activitd est consid6ree comme prejudicizrble i I'environnement cdtier

>.L'am6nagement du littoml doit s'opdrer dans un cadre juridique prdcis qui tient compte de la

hidrarchie des normes et des instruments d'urbanisme. M6me si les dispositions n'ont pas

empEchd I'urbanisation de s'dtendre dans les zones proches du rivage, ceci met en 6vidence

l'importance du sujet. Et c'est pourquoi I'option AUZL s'y intdresse. Afin que notre action, en

tant qu'architecte et urbanisme, soit judicieuse et profitable. il est ndcessaire et important

d'identifier, de comprendre, et d'expliquer de manidre rdflichie les indicateurs qui ont marqud

la production de ce bel urbanisme et de cette belle architecturo d'antan, et aussi les facteurs d

l'origine des situations de d6solation que vivent aujourd'hui

Le PPSMVSS : Plan Permanent de Mise en Valeur des Secteurs Sauvegardes se presente

comme un outil de gestion et de protection du patrimoine cultwel beti et ubain, dans le but de

la pr6servation des valeurs historiques, culturelles et architecturales. I1 tient lieu de POS pour

un secteur sauvegard6 tout en sachant qu'il est beaucoup plus important que ce demier. C'est

donc I'outil de gestion des secteurs sauvegardds.

Conclusion

L'espace littoral entre terre et mer, territoire fragile, riche gn Siodiversit6 et en biens culhrels,

prometteur en ressources tres frdquentd et trds convoitd, est au.ssi un territoire trds luln6rable

Aprds avoir analysd la ville littorale m6ditenandenne (cas gdn6ral) et la ville littorale alg6rienne

en particulier sur le plan architectural et urbanistique ; nous avons constatd et approuv6 la

particularit6 et la conplexitd de cette espace en matidre d'amdnagement et de d6veloppement

urbain.

Les zones c6tidres repr6sentent, par leur l.uln6rabilit6 et leur aagilitd, un espace spicifique de

l'am6nagement. Afur d'intervenir dans une telle fragilit6 et complexit6, il faut Prendre en

considdration cette particularitd d'approximer la mer, comment la protdger et comment la

mettre en 6vidence par les diffdrents am6nagements spdcifiques d cette zone, et enfin une

meilleure reflexion dans une d6marche de ddveloppernent durable.



oN 02 : Th6matique s@ifique : Tourbme culturel en mnes urbaines littorales

l-Introduction

En raison de la valeur particulidre des restes de leur passd, de leur caractdre historique, de leur

raret6, de leur singularit6 et de leur potentiel i favoriser le d6veloppement 6conomique et

social ; les centres historiques et culturels des villes qui pendant longtemps ont 6t6 ndglig6s font

auj ourd'hui l'objet d' une attention sp6ciale.

Le d6veloppement du tourisme dans ces villes est une opportunitd i ne pas n6gliger pour

revitaliser I'economie locale, procurer des opportunitds d'emploi d la population et amdliorer

les conditions et le cadre de vie des habitants.

Le renouveau du toudsme culturel et la qu6te identitaire, d'authenticitd de la part des touristes

donnent 6galement un sens arx politiques de prdservation et de mise en valeur du patrimoine.

Le tourisme culturel joue alors un grand r6le dans le processus de sauvegarde du patrimoine,

mais la mauvaise gestion de ce demier et l'incompr6hension de ses mdcanismes font de lui un

secteu qui peut Ctre non viable, surtout pour les villes historiques.

Le ddveloppement touristique ne ddpend pas seulement de la prdsence d'un potentiel

patrimonial sur un territoire, mais du regard accordd d celui-ci par les diffdrents acteurs et de

leur capacit6 d le valoriser pour extraire les diffdrents usages touristiques.

La recherche thdmatique a pour but de creer un b6ti harmonieusement am6nagd et adaptd d son

environnement en pr6servant ce demier dans son patrimoine culturel, historique, et artistique

qui se refldte sur la vie socio-6conomique des villes littorales,

2- D6finition

F Commengant par le tourisme

Selon le dictionnaire francais : Tourisme, nom masculin qui signifie l'action de voyager pour

son plaisir. L'ensemble des activit6s et services li6s aux voyages et aux sdjours d'agrdment.

Le tourisme culturel se compose de deux mots : tourisme et culture. Donc, d6finir le tourisme

culturel suppose de ddfinir la culture et le tourisme.



Selon OMT (orsanisation mondiale du tourisme) : Les formes trds varides du tourisme rendent

cette activit6 difficile d ddfinir. Pour I'Organisation mondiale du tourisme (OMT), ( le tourisme

comprend les activitds diployies par les personnes au cours de leurs voyages et de, leurs

sdjours dans des lieux situis en dehors de leur environnement habituel pour une piriode

consicutive qui ne dipasse pas une annde, d des fins de loisirs, pour affaires et aufies motifs >>

Qu'est-ce que le Tour'isme ?

Le tourisme ddsigrre d la fois une migration, le fait de voyager pour son plaisir hors de son

espace du quotidien, des lieux de vie habituels, et d'y r6sider de fagon temporaire, mais aussi

un secteur 6conomique qui comprend I'ensemble des activitds li6es d la satisfaction et aux

ddplacements des tor.ristes.

Toutefois, selon I'Organisation Mondiale du Tourisme, le tourisme est d6fini comme dtant < les

activites de personnes voyageant vers des endroits d l'exterieur de leur milieu habituel et

sdjournant dans ces endroits pendant moins d'une ann6e consdcutivement d des fins de loisir,

d'afiaires ou d d'autres fins > ! Voild bien des ddfinitions en termes divers, mais qui se rejoignent

finalement. En effet, se rapportant aux loisirs, mais aussi d la sant6.

R6le du tourisme : Le lourisme joue un r6le trds important dans le secteur :

F culturel

) 6conomique

) social

) politique

Rdle culturel

o Ddcouverte des diffdrentes civilisations

r La mise en vrrleur du patrimoine hrstorique et architectrral des diff6rents pays

o Le ddsenclavement des rdgions

R6le_social

o Le tourisme or6e une atn:osphdre de d6tente et de ddcompression.

o Les activitds lides au service du tourisme contribuent i la lutte contre le ch6mage en

g6n6rant des nombreux emplois.

. Il permet l'6change culturel et la prise de conscience de la personnalitd individuelle et

collective.

La possibilitd d'6chapper d un environnement de plus en plus agressif et pollu6, crd6 par

I'implantation des industries, et par la concentration des populations urbaines, dam ce cas le

tourisme rdvdle alors un caractCre sdcurisant et quiet pour la psychologie de l'individu.



R6le 6conomique

. Augmentation les 6changes mon6taires.

o L'dquilibre dss balances de paiement.

r La crdation d'emploi (besoins de chdmage : un lit / 0,5 emploi).

o Favorise un amdnagement du territoire plus dquilibrd.

o Leddveloppementrdgional (d6centralisation).

R6lepolitique

e Il valorise l'image du pays au monde ext6rieur.

o Il est le synonyme de stabilit€ et de sdcuritd pour un pays,

o Permet un mouvement d'affaires intense entre les pays.

Il favorise, par le biais de < l'expdrience > une prise de conscience intemationale, ainsi que

I'importance d'ichange politico-6conomique

Les facteurs influentslu: le tourisme (Voir tableau l)

Tableau I : les facteurs influents sur le tourisme

.Lr naturc du climat de la r{gion pcrmet dc ddterminer le typa de
tourisme .c'est-idirc un tourilme baln6.ire, saharian ...

.LCs progras det moyenr de transport et de (ommunication ont
unc influcnce importante sur l'offrc touristhue.

oCc factcur ut lid aul comportcme^ts dcs tanr qui habitcnt dans
la soci6t6 <'cst-idirc leurr coutumcs.

.Chaquc r€gion re caractdrise par ses sites touristiqucs et ses
paysagcs ce gui donne unc diversit6 de produit5 touristiques.

faclanr climatique



Moddles du tourisme

-Tourisme de masse : On nomme tourisme de masse le mode de tourisme qui est apparu, grace

d la gindralisation des congdsfayds dans de nombreux pays-industrialis6s, dans les anndes-l960

permettant au( masses populaires de voyager et de soutenir le secteur 6conomique du tourisme

-Tourisme d'excellence : Ce moddle est le contraire de tourisme de masse il est basd sur la

qualitd et pas la quantitd. ( Le confort et le luxe >Il intdgre la notion de ddveloppement Durable

donc : C'est un tourisme responsable. (Voir figure 33)

Figure33 : tourisme d'excellence (Malaysia Kuala Lumpur)

Source figure : eas)ryoyage.com

Formes du tourisme

-Le tourisme balndaire : C'est le tourisme des vacances au borcl de mer.

Il constitue la forme de tourisme la plus r6pandue dans le monde et la premidre forme touristique

apparue. La c6te, la plage, la mer et le soleil sont des atEaits inddniables pour les touristes. Il

est principalement associd aux stations balndaires.
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Figure 34 : tourisme baln6aire

Source figure : leclercvoyages .com

Le tourisme Urbain : Le repos et la visite en ville : la visite des musdes et des monuments,

participation aux manifestations culturelles, faire des achats. Etc.

Figure35 : tourisme urbain (V6nice)

Source figure : easyvoyage.com

Le tourisme de la nature : Ddcouverte des espaces naturels prot6g6s particuliCrement nombreux

en zone littorale : Parc Naturel Rdgional, grandes sites naturels classds.
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Figure36 : tourisme de la nature (parc national d'El Kala)

Source figure : memoria.dz

t

Le tourisme d'affaire : Le tourisme d'affaires ddsigne les ddplacements i but professionnel, les

congres, les conventrons d'entreprise, les foires, les salons, les reunions de stimrrlation, les

sdminaires et les rdunions d'entreprises.(voir figure 37)

Figure3T : tourisme d'affairt (centre international de confdrences de Dakar)

Sourcc figure : actuprime.com

Le tourisme ludique et sportif : C'est un secteur destin6 particulidrement aux jeunes, ces

demiers sont intdresses par les activites sportives (nautiques), de d6couverte et de loisirs
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Figurc38 : tourisme sportif

Source figure : nautique.com

Tourisme de sant6 : C'est un tourisme de r6crdation et de repos, en lue surtout de recevoir des

soins mddicaux, on assiste d l'6dification de nombreux dquipements r6pandant i ce tlpe

(climatisme, thermalisme et thalassothdrapie) (voir figure 39)

Figure 39 : tourisme de sant6 (Fortine SPA resort, Maltr)

Sourcs figure : vilnius-tourisme.it

Tourisme culturel : Toute activitd de d6tente dont la motivatiofl principale est la recherche des

connaissances et des 6motions d travers la d6couverte d'un patrimoine architectural matdriel, tel

que les sites arch6ologiques et immat6riel tel que le folklore, les champs, les contes, l'art

culinaire.. .etc.
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Figure 40 : tourisme culturel (th6itre de Marcellus)

Source figure : rome-roma.net

Aoparition du tourisme

Le tourisme tel qu'on le connait est apparu en Europe, au lour du t8em et du 19em sidcle.

D'origine anglaise (tour), le mot s'appliquait A I'origine au ( grand tour > que lesjeunes anglais

de la haute sociCtd rcalisaient en Europe continentale et parfois jusqu'au Moyen-Orient.

Trds t6t une certaine commercialisation de l'entreprise touristique est intervenue, en

particulier sous la forme des voyages organis€s, auxquels est associd le nom de Thornas Cook

. Le tourisme en Alsdrie

"Alge4 c'est la plus belle ville du monde > .. .Henry de Montherlant.

En Alg6rie, le tourisme est une industrie jeune, un moteur de d6veloppement durable et de

croissance economique, par ses incideoces sur les autres secteurs (industrie, artisanat,

agriculture...). L Alg6rie doit profiter des exp6riences de ces voisins pour donner au tourisme

une dimension A la mesure de ces potentialit6s.

Les notentiali de I'Ale6rie : Un riche patrimoine naturel, Culturel et historique : des atouts

hdritds.

UAlgirie est riche d'un littoral de qualitd, dotd des sites exceptionnels d mettre

en valeut

L Algdrie dispose de sites urbains oi se d6veloppe progressivement un tourisme

d'affaires qu'il s'agit d'organiser, d'accompagner et de rehausser.

L Algdrie recdle un riche potentiel de plus de 200 sources thermales

Une infrastructure matdrielle et immatdrielle en plein essor

ks grands chantiers d'am6nagement du territoire et de d6veloppement durable

tl1

'1 '

;Lh.

-l

l1
'rL
I



. Le Mdtropolisation des quatre grandes agglom6rations : Alger, Oran, Constantine,

Annaba

o Le lancement des pentapoles technologiques et scientifiques.

o Les cinq Villes Nouvelles : Sidi AMallah, Bouinan, Boughezoul, Menaa Hassi

Messaoud.

o Le lancement des Parcs Nationaux et des zones protdgdes.

o L'Alg6rie dispose d'un patrimoine archdologique et historique

Figure4l : les ruines romaines de Tipaza

tipaza.q?epad. ft

-Evolution du tourisroq en Alg6rie

r' Durant la pdriode coloniale ; Le secteur touristique algdrien n'a pas 6td 6pargnd dans le

but de soustraire I'Alg6rie d tous les courants d'dchange qui auraient pu heurter les

inter€ts de la colonisation.

{ En 1962: Les in&astructures se limitaient d quelques unit6s h6telidres principalement

implant6es dans les grandes villes du nord. La capacit6 atteignait i peine 5 d 6000 lits.

r' De962d1967: Le secteur n'a connu aucune dvolution,

Une bonne partie des infrastructures a 6t6 ddtoumde en habitat (villas, cabanons,

chalets. . . )

r' En 1o63 : La cr6ation du ministdre du tourisme.

{ En 1966: L 6laboration de la charte du tourisme.

r' En 196'l : La politique touristique a 6t6 int6grde aux plans nationaux de d6veloppement,

elle est reposee sur la realisation d'infrastructures louristiques d'accueil importantes

qui a privil6gi6 trois types d'installations :
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a- Grands ensembles baln6aires (Moretti, sidi Fredj, Zeml duTipazao et Tichy).

b- Climatiques et thermales, qui rdpondent i un tourisme

Cette stratdgie devait permettre a l'issue du 2eme plan quadriennal, de d6velopper une capacite

d'accueil de 50 000 lits.

r' En1976: L'Algdrie est devenue membre de I'OMT.

r' En 1986 : Le mirristdre du tourisme et de la culture se lance dans une op6ration de grande

envergure qui coflsiste d hisser au rang d'industrie le secteur du tourisme.

r' En 1989: Dissolution du ministdre du tourisme, puis apparition et dissolutions successives.

r' En 1990 : ddbut des dvdnements tragiques, ont retardd le d6veloppement des infrastructures

et d6courage un bon nombre de touristes d'y sdjoumer.

-Les faiblesses dr tourisme als6rien

Les r6sultats d'expertise ont permis de qualifier l'offie touristique nationale et de cemer des

faiblesses qui sont :

Une absence de lisibilitd des produits du tourisme alg6rien.

Un hdbergenrent et une h6tellerie trds insuffisants et de mauvaise qualit6.

Une absence de maitrise de nouvelles techniques de prospection du marchd par les

voyagistes.

Un manque de qualification et de performance des personnels.

Une gouvemance, une organisation et une culture inadapt6es au tourisme moderne.

) Ensuite par la culture

Cette demidre a rme d6finition qui varie dans le temps, dans I'espace et qui peut se d6cliner i
l'infini (Claude Origet du Cluzeau,2008). Selon Mike Robinson et David Picard "la culture, au

sens le plus large, englobe des ressources matdrielles et symboliques extr€mement mobiles. La

culture est incontestablement une des cl6s du tourisme international : elle explique son essor et

a permis d diverses socidtds et segments de soci6t6 de participer au processus de

d6veloppement." Ils estiment que <le tourisme culturel est essentiellement une forme de

ddveloppement dconomique qui s'appuie sur les ressources culturelles .

Mais c'est aussi une lbrme de d6veloppement qui, bien que participant de la rdalit€ 6conomique,

est un moyen pour les individus et les soci6tds de connaitre et de comprendre leurs



envitonnements et leur passd respectifs." La culture et le tourisme entretiennent une relation

mutuellement bdnCfique qui est de nature i renforcer I'attractivitd et la compdtitivit6 des r6gions

et des pays. L'organisation 6conomique de coopdration et de d6veloppement (OECD) estime

que " . . . la culture est une composante importante du produit touristique.

La culture est devenue de nosjours le point repdre de I'image d'un pays. L'Alg6rie comme une

bonne partie des pays du monde, 6volue d'une manidre trds croissante en vers la recherche de

l'identit6 rdel de ces territoires.

L'Alg6rie, s gsru1u depuis les p€riodes prehistoire la succession de plusieurs civilisations ; en

vue de sa superficie ; ces donn6es en attribud plusieurs termes culturels d I'identitd de notre

pays. Et en trouve :

o Les berbdres

o Les numidiens.

o Les romains.

o Les vandales.

o Arabo-islamique.

. Et apres 16 s6lonisation frangaise.

Pareillement, le toulisme est un vecteur puissant pour valoriser la culture et procurer des

revenus qui contribuent d I'entretenir et ddvelopper le patrimoine culturel, la production

culturelle et la creativit6.. Pour Paul Claval (2000) ainsi que pour Claude Origet (2008) , le

Programme Europden sur l'impact du tourisme culturel et La convention du cadre Culture

Tourisme (Convention cadre Culture-Tourisme) ont donn6 des d6finitions au tourisme culturel

dont le sens est le m6rne et qui peut se rdsumer comme suit : "Q 'est "un diplacement d'au moins

une nuitie dont la fiotivdtion principale est cenffde sur la culture, I'environnement culturel,

les valeurs et les styles de vies, le patrimoine locale. Le tourisme culturel peut aussi donner

accis, au-deld du patrimoine, d des ivdnements de spectacle vivanl ou des arts tisuels, des

manifestatiow au croisement de forme d'expression origtnales et variies." La Charte adoptde

par l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), les institutions touristiques intemationales et

Europa Nostr4 estime que le tourisme culturel a, entre autres objectifs, la d6couverte des sites

et monuments historiques.

Ce qui a liss6 i l'Algdrie un h6ritage cultuel digne de considdration et par lequel a pu construire

une culture riche et propre d notre pays.



Le tourisme culturel est une forme de tourisme qui a pour but de decouwir le patrimoine

culturel d'une r6gion et, par extension, le mode de vie de ses habitants.

Phdnomdne social et dconomique de fond dans le monde contemporain, le tourisme culturel

repr6senterait de 8 % ir 20 % des parts du marchd touristique. Cette part a nettement augmente

ces demidres anndes avec la cr6ation d'offres commerciales sp6cifiquement ciblCes sur des

destinations culturelles et de sites permettant d'apprdhender celui-ci.

Si les poids lourds du tourisme (France, Espagne, Etats-Unis, Italie, Egypte...) sont des

destinations touristiques et culturelles, tous les pays europdens jouent A prdsent la carte du

tourisme culturel en s'appuyant sur leurs patrimoines pour attirer les touristes et les visiteurs.

2 - R0le du tourisme culturel dans le d6veloppement des villes

L'activitd touristique engendre de nombreux effets bendfiques sur la ville. Les effets du

tourisme peuvent Ctre trds positifs en termes de dynamisme dconomique, diversification des

activit6s, de cr6ation d'emplois (HESPLIER A et al.,) de perspectives de profits et de rentrde

de devises. Il apparait donc comme une issue possible pour lutter contre la pauvrete.

Connaissances, rencontres, 6changes et abaissement de prejuges sont aussi des biens faits du

tourisme. Avec la massification du tourisme et le renouveau du tourisme culturel, les villes

historiques ont dsc6gvert leur patrimoine et sa valorisation et nombreuses d'entres-elles ont fait

du tourisme un axe principal dans leurs stratdgies de ddveloppoment economique.

Ainsi, le patrimoine s'est vu investi d'une valeur marchande. Il est 6galement devenu l'image

de marque de nombreuses destinations. La fr6quentation touristique permet dgalement de

rdcolter des fonds (par le biais d'entrdes payantes dans des flonuments ou musies, de taxes

touristiques diverse$, de consommation sur place, etc.) utiles pour la restauration et la

conservation du bati. (F,C 1992)
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Figure 42: R6le du tourisme culturel dans le d6veloppement des villes

3- Critlres d6terminants le tourisme culturel en zones littorales

3-1 le patrimoine historique dans les villes littorales

Le rapport entr€tenu avec les traces du passd (Patrimoine historique) prend de plus en plus de

place dans la vie moderne. La protection et la valorisation du patrimoine sont devenues

primordiales dans une vie otr tout bouge, tout change trds rapidement, et of l'on ne contr6le que

peu de choses.

L'intdr6t grandissant port6 au patrimoine depuis plusieurs ddcennies apparait corrme une

prdoccupation sociale croissante, qui ne sp limite plus au patrimoine historique arrchitectural et

monumental, mais plut6t ir de trds nombreux domaines.

Cela a stimul6 la crdation d'institutions, de conventions et de chartes, qui s'occupent d

d6terminer ce qui est patrimoine et ce qui n'est pas, i mettre en place des moyens de sauvegarde

et de transmission, ainsi qu'i assurer I'orientation et le suivi de ses interventions. Sw le plan

intemational, deux institutions assurent ces teches.

La seconde, I'ICOMOS, est le conseil international des monuments et des sites.

La premidre, I'LTNESCO, qui est I'Organisation des Nations Unies pour l'6ducatiorl la science

et la culture, elle possdde une filidre qui coordonne les activit6s relatives au patrimoine mondial,

qui se nomme Centre du patrimoine mondial cr66 en 1992.



a D6finition

Le patrimoine est un terme bien complexe qui a connu plusieurs d6finitions. Il a souvent 6td

associd d des thdmes tels que la culture, la nature, I'architecture et, plus r6cemment, d

l'immat6riel.

Le patrimoine fait appel d I'id6e d'un hdritage ligud par les g6n6rations qui nous ont pr6c6d6s,

et que nous devons transmettre intact ou augmentd aux gCn6rations futures, ainsi qu'i la

n6cessit6 de constituer un patrimoine pour demain. On ddpasse donc largement la simple

propriCt6 personnelle (droit d'user < et d'abuser > selon le droit romain). Il reldve du bien

public et du bien cormun.

Patrimoine et tourisme culturela

Le rapport entre le tourisme et le patrimoine constitue une probldmatique d'actualitd. Ces deux

notions tendent A diverger d'un c6td et d se compl6ter de 1' au[e. Elles ont des d6finitions

plurielles et partagent en commun une importance 6conomique, sociale et dthique. Ces demidres

ann6es, de nombreuses 6tudes ont ddmontr6 que ces deux notions pouvaient coexister en

harmonie.

Les liens que cherche d dtablir le secteur touristique avec le patrimoine sont multiples. Ces liens

et rapports illustrent de fagon remarquable les besoins mutuels qu'ont les deux secteurs pour un

d6veloppement r6fl 6chi.

Frangoise CHOAY 6':xplique dans son ouvrage "l'Alldgorie drt patrimoine" que le patrimome

p€ut Ctre un levier de l'activitd touristique en g6ndralisant I'intdrCt e bute la nation en affirmant

que "l'industrie patrimoniale reprCsente aujourd'hui, directement ou non, une part croissante

du budget et du revenu des nations. Pour nombre d'dtats, de r6gions, de municipalitds, elle

sigrifie la survie et I'avenir 6conomique, et c'est bien pourquoi la mise en valeur du patrimoine

historique est une entreprise consid6rable." Yves Bonard et Romain Felli rdsument ces points

de we en stipulant que "pour la mise en tourisme cultur€l ..., la valorisation patrimoniale

constitue un volet stratdgique essentiel."



a

La culture est devenue de nosjours le point repire de I'image d'un pays. L'Alg6rie comme une

bonne partie des pays du monde, dvolue d'une manidre trds croissante en vem la recherche de

l'identit6 r6el de ces territoires.

L'Alg6rie est un pays riche en diversit6 culturelle et son territoire a €td la cible de plusieurs

colonisateurs (colonies), dont les Romains, les Byzantins, les Ottomanes et les Frangais.

Ce qui a lissd d I'Algtlrie un hdritage culturel digne de consid6ration et par lequel a pu construire

une culture riche et propre d notre pays.

Les monuments architecturaux tels que les chdteaux, les casbahs ou les traces arch6ologiques

comme ceux de l'6poque romaine d Tipaza sont les tdmoins de cette histoire. Ce n'est qu'ir I'dre

de la colonisation frangaise que plusieurs de ces monuments ont pu 6tre protdg6s. Certains ne

se sont lus inscrib e la liste du patrimoine mondial de I'UNESCO qui partir des anndes 1980.

De ce fait, I'Alg6rie ne possdde que sept biens inscrits A la liste du parimoine mondial de I

'IINESCO et six auues en attente sur cette liste qui compte 1052 biens rdpartis dans 165 pays

(LTNESCO,20 16).

Le tableau suivant ddmontre les biens alg6riens inscrits, ainsi que les critdres retenus pour leurs

inscriptions. Sachant que 1UNESCO se base sur dix critdres

4A

R6alit6 patrimoniale en Alqdrie



Tableau 02 : les sites alg6riens inscrits i la liste du patrimoine de I'LJNESCO

Trblcru 3.1 - ll;s sitts rlg&iens inscris i h liste
du prrinninc & I't INESCO (sourcc : I'eutcun, 2016)
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. Des 6quipements d'accueil quotidien.

. Des dquipements d'accueil occasiomels.

3) Selon les activitds : on trcuve :

. Tous ce qui est touchent l'6ducation et les activit6s litt6raires : auditorium, centre de recherche,

bibliothdque....

. Tous ce qui est lid au divertissement et au spectacle : th6Atre, cindma, mus6e.

. Tous ce qui est touchent les activitds socioculturelles

-Centre culturel Un centre culturel est une institution et un lieu qui propose notaflment une

progftlmmation de spectacles, des expositions, des confdrences, mais aussi de I'animation

socioculturelle A desdnation de la population locale ou de passage.

4- Analyse d'exemples :

Premier exemple : le mus6e Guggenheim

Figure43 : mus6e Guggenheim

Source figure : cultures-j.com

Prdsentation

Le mus6e Guggenheim est un mus6e d'art modeme et contemporain .Cette eulre est

spectaculaire par sa forme de type sculptuale, sa superficie de 24000m2 dont I 1000 destin6s

aux expositions.
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Il a 6t6 congu par I'architecte Nord-Amdricain Frank Gehry C'est une commande du

gouvemement natiooaliste basque qui a financd le projet en coopdration avec la fondation

Guggenheim qui gdre les collections il a ouvert ses portes en 1997.

Situation

Ce mus6e est situe au bord du fleuve Nervion, il a dt6 construit sur l'emplacement d'une friche

industrielle ;( Bilbao 6tait alors sur le d6clin de son activit6 industrielle).

Intdgration au lieu

Il est parfaitement int6gr6 dans la trame urbaine de la ville et son cadre environnant.

Cot6 fleuve, le mus6e montre une multitude de formes ondulantes (d rapprocher du fleuve)

Cotd vieille ville le volume comportant la partie administrative reprend les ligres verticales et

horizontales des imnreubles avoisinants. Le mus6e semble travers6 par le pont de la Salve.

Figure 44 : plan de masse du Guggenheim

Source figure : google eanh

Analvse

Forme et mat6riaux : aspect extdrieura

C'est un 6difice compos6 d'une sdrie de volumes interconnect6s : certains de forme octogonale

et rev6tus de pierre calcaire d'Espagne, d'autres courb6s,tordus et recouverts de 33000 plaques

de Titane d'un 1/2 mm d'6paisseur qui donne un aspect rugueux, organique et fait penser a des
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dcailles de poisson. De grandes parois en verre traite laissent rentrer la lumiere tout en

protdgeant les salles de la chaleur et des radiations.

Dans sa forme gdndrale, on peut y voir la forme d'un bateau. (Poisson et bateau nous

rapprochent du fleuve).

L'aspect final de ce trdtiment s'inscrit d la frontidre de la sculpture et l'architecture

L'intdrieur :

L'intdrieur est organisd autour d'une vaste cour ou Atrium haut : de 55m. C'est le ceur v6ritable

du musde reli6 d l'ext6rieur par de grands murs de verre et une verridre zdnithale. Autour de cet

atrium se structuent 20 galeries de formes classiques, orthogonales, d'autres presentent des

in6gularit6s singulidres.

La plus grande salle d'exposition mesure 130m de long et accueille une cuwe monumentale de

Richard Serra sp6cialement congue pour le mus6e

Depuis l'atrium, Trois niveaux sont accessibles par des tours d'escaliers, des passerelles

courbdes suspendues au plafond ou des ascenseurs en titane et vitr6s

Le musde possdde d'autres types d'espaces tels que : des bureaux administratifs, une salle

d'orientation pour les visiteurs, un auditorium de 300p1aces, une boutique librairie, une

cafdtdria, un restaurant-bistro, un restaurant gastronomique.

Espace d'exposition extdrieur

a

a

a

Divers cr6ateurs ont pris possession de I'espace extdrieur pour exposer leurs euwes

Conclusion : une ceuvre engagde

Ce musde est un chef d'ceuvre d'art architectural ddifi6 dans un lieu prdcis : une ville sans

identit6 forte et sur le d6clin parier sur un monument culturel pour redynamiser une rdgion fut

un v6ritable d6fi

Ce ddfi a 6t6 relevd au-deld des esp6rances puisque qu'il accueille lmillion de visiteurs par an

et a g6n6r6 environ 4000emplois

C'est un veritable symbole de la ville : on utilise couramment I'expression << de I'effet

Guggenheim >.ll est connu dans le monde entier et c'est une crdation majeure du XX6me Sidcle



L'architectea

ll est nd A Toronto au Canada en 1929. ll a 6tudi6 les Beaux-Atts, I'architecture et l'urbanisme

aux Etats Unis

ll est consid6r6 comrne un des plus grands architectes et un des plus influents de notre temps

Ses constructions ls3semblent d des sculptures, elles sont tres personnelles car il incorpore des

nouvelles formes et de nouveaux mat6riaux.

ll a regu les plus prestigieux prix d6cemis dans le domaine de l'architecture tels que :

Le prix Pritzker en 1989 ; le prix imp6rial japonais en 1992

Actuellement, il vit et travaille d Los Angeles

Exemple 02 : le cenfre culturel Botin par Renzo Piano, Santander, Espagne

> Contextualisation du projet

Constnrit sur le front de mer, dans les jardins de Pereda en Espagne, La probl6matique du projet

est de rdtablir les liens entre 1a partie historique de la ville et la rner. Situ6 sur un ancien parking

du terminal de ferries, d c6t6 de la vieille ville avec laquelle il se lie gr6ce aux jardins, son

emplacement est iddrtl pour recr6er cette relation.

> Implantation, forrne et orientation du projet

L'implantation, la lbrme et I'orientation du bdtiment vont se faire de sorte i assurer

l'articulation ville /rner e travers la mise en valeur des potentialit6s du site. Le bAtiment se

trouve sur l'axe du march6 local, il se construira sous forme de deux lobes 6vid6s par la

continuitd de cette percde pour renforcer la relation avec la mer. Cette relation se mat6rialise

dgalement par la construction du bAtiment un pied sur tere et un pied sur mer et la crdation

d'un espace sur pilotis qui permet la continuit6 du jardin de Pereda. GrAce tout cela, la lT re de

la baie est sans entrave pour les gens qui se promdnent dans les jardins (voir figurel6).

En France, Metz, a profitd de ce m6me type de dynamique, le musde Pompidou -Metz a 6t€

implantd en ddcentralisant le musde Centre de Pompidou de Paris



X'igure 45 : Implrntation, forme et orientation du centre Botin par rapport I son contexte

Source : https://wr l .archdaily.com
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L'image 01 reprdsente le plan de masse du centre Botin, l'image 02 represente la construction

du centre i moitid sur terre et i moitid sur mer, l'image 03 repr6sente la percde de la ville vers

la mer et I'image 04 reprds€nt€ I'aboutissemenl de la percde avec un balcon sw la rner.

La forme curviligne du bAtiment est 6galement dictde par les vents. En effet les zones littorales

peuvent €tre soumises d des vents trds violents. Dans son projet, Renzo Piano a donc eu recours

d la forme dynamique du batiment pour rdpondre A cette probldmatique.

> Programmation

La programmation s'dtablit en fonction de I'orientation des bdtiments. La partie ouest est

consacrde d l'art, avec des galeries d'exposition sur deux niveaux ofhant une vue spectaculaire
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srrr la mer et les jardins. En extdrieur, des petites lamelles en verre sdrigraphid, empechent la

lumidre de pdnitrer directement dans I'espace de la galerie.

Quant d la partie Est, elle est ax6e sur l'6ducation et les activit6s culturelles. Mais le plus

important est que le projet s'articule autour d'une succession d'espaces publics d diffdrentes

6chelles : du jardin de Pereda j usqu'd la mer en passant par la partie centrale, q

qualifie d'espace public interm6diaire s'ouwant sur la mer .Cet espace

crdation d'une sdrie de passerelles et d'escaliers qui permettent d'articul

bAtiment. Il offre ainsi une promenade qui vient consolider I'attractivit6 et etpfrir
r6elle exposition du paysage. Ce qui confirme que la programmation en e

principalement sur l'amdnagement des espaces ext6rieurs. (voir figure46)

Figure 46 : programmation du centre Botin

Sourcc : https://www.archdaily.com
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Les images 0l et 02 reprdsentent le plan du niveau I ainsi qu'une coupe qui d6finit la connexion

des activitds par l'espace intermddiaire. Les images 03 et 04 reprdsentent

et I'espace interm6diaire qui permettent la continuit6 dujardin vers la mer

I'espace

> Traitement des Fagades et mat6riaux:

l'n4
Le bAtiment s'oriente Nord /Sud pour profiter de la course du soleil. Ainsi sur les fagades dont

I'orientation le permet les grandes ouvertures vitrdes seront favoris6es pour ne plus creer de

limite entre la mer et l'int6rieur du bAtiment.

Le choix des matdr'iaux n'est pas vain, ils doivent pouvoir 6tre rdsistants aux facteurs

climatiques (vents, ensoleillement, salinitd de I'air) mais 6galement permettre I'interaction avec

le milieu. Les fagades nord et sud sont compldtement vitr6es pour renforcer la relation avec le

milieu que ce soit du c6t6 ville ou du c6td mer mais surtout de la liaison entre les deux. Sur les

fagades Est et Ouest, le bdliment est recouvert d'une surface unique en son genre, constituee de

280 000 disques de cdramique blanches qui refldtent les couleurs miroitantes de la mer et du

Ciel (voir figure 47)
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Figure 47 I traitement des fagedes et mat6riaux du centre Botin

Source : https://www.archdaily.com

L'image 0l repr6sente la fagade Sud du projet, compldtement vihde avec usage de brises soleils

verticaux pour profiter de la vue sur mer,l'image02 reprdsente la fagade Ouest, opaque et

recouverte des disques en ceramique, I'image 03 reprisente la fagade nord du projet, fagade

entiirement vitr6e pour profiter de la vue sur la ville ,l'image04 repr6sente les plaques en

c6ramique refl6tant la mer et la lumidre.

Conclusion

Si le tourisme est souvent consid6rd comme une activit6 fiivole et le towiste p€rgu comme un

intrus, particulidrement a l'dre du ddveloppement durable et de la protection de la biosphdre,

le tourisme culturel peut tout autant donner un sens au( politiques de pr6servation et de mise

en valeur du patrimoine. Cela justifie les investissements qui sont faits dans ce cadre. Nous

pouvons donc aftrmer que < le patrimoine a plus que jamais besoin du tourisme pour exister,

pour r€sister > (Furt et Michel, 201 1.) et, d partir de cel4 nous pouvons nous questionner sur la

profondeur des relations qu'entretiennent le tourisme et le patrimoine.
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Conclusion s6n6rale

Ils sont nombreux et convergent vers une meme finalitd : optimiser l'adequation enfie un type

d'amdnagement et un espace donnd afin de minimiser les impacts ndgatifs d'un projet et profiter

de ses aspects positifs.

Le ddveloppement d'activitds culturelles d grande envergure peut avoir d'importantes

r6percussions sur le ddveloppement de la ville. Ceci est d'autant plus wai pour l'espace li$oral,

particulidrement sensible, or) les impacts de travaux qui seraient anodins dans un autre milieu

peuvent s'avdrer €tre pr6judiciables.

En effet, les am6nagements sont destinds d mettre en valeur les potentialit6s naturelles et

culturelles d'un environnement g6ographique donn6.

Un amdnagement est r6ussi quand il satisfait le plus grand nombre d'acteurs et d'int6r6ts.
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Cas d'6tude : La ville de Tipaza

Introduction

Les villes, un ph6nomdne complexe qui existe depuis des milldnaires et dont le sort 6tait li6 i
celui des civilisations qu'elles incamaient, certaines ont compldtement disparu ne laissant

derridre elles que des ruines et sites ipotentialit6s touristiques. D'autres sont de cr6ation rdcente,

alors quil en existe quelques-unes qui ont su s'adapter et survivre aux vicissitudes de lhistoire

afin de mierx comprendre la croissance de Tipasa appel6 jadis < Tipasinis ), nous sommes

appel6s d dtudier les diff6rentes 6tapes de son ddveloppement. C'est une phase importante du

projet qui nous permet de ldgitimer notre intervention.

Sa proximitd d'Alger la capitale

Ses potentialit€s riches et diverses par sa situation g6ogra.phique dans le bassin

m6diterranCen ,son magrifique littoral :paysage-plage-mer-criques-mont de Chenoua et

ses terres agricoles trds fertiles qui font le prolongement de la Mitidja.

Son histoire; les parcs arch6ologiques qui sont classds paEimoine universel par

I'UNESCO.

Ses infrastructures touristiques; le complexe Matares r6alis6 en 1970 par I'architecte

Pouillon destind pour le toudsme intemational, le Cet, la come d'or. .

La production agricole qu'a connue cette ville

1-Situation e6oeranbioue :

- Une ville du territoire algdrien qui se situe d environ 70km d'Alger et de 60km de Blida.

A l'6chelle territoriale :

Au nord: la mer mdditerrande.

A l'ouest: la wilaya de Chlef.

A l'est : la wilaya d'Alger.

Au sud: la wilaya de Blida et Ain defla.

I-Choix du site et motivation :

IllPr6sentation de la ville de Tinasa :

1



A l'6chelle locale :

Est situ6e:

la mer M6diterran6e au Nord de la ville de Tipasa.

la commune de Hadjout au sud de la ville de Tipasa.

la commune de Ain Tagourait d l'Est de la ville de Tipasa.

et i 28km de Cherchell a I'Ouest de la ville de Tipasa.

Figurtl : situation de Tipaza i I'echelle territoriale
Sourc.e figure : google earth

Figurc 2 : Situation de la ville i l'6chelle locale

Source figure : google carth
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. RNI 1 Accessibilit6 i partir d'Alger (axe bidfuectionnel).

. CWl09 Accessibilit6 A partir de Cherchell.

. Accessibilit6 d partir de Nador.

. CW106 Accessibilitd A partir de Sidi Rachad.

. Voie express.

En plus de ce r6seau, la commune dispose d'un r6seau interne compos6 de chemins

communaux, de pistes rurales et agricoles qui jouent le r6le de desserte aux diff6rents groupes

d'habitations.

Un Accds maritime sera possible, ainsi que le ddveloppement de la voie ferr6e qui aura lieu

jusqu'i la ville de Zeralda une 6ventuelle extension sera possible.

Figure3 : L'accessibilit6 de la ville de Tipaza

Source figure : google earth

3- La croissance urbaine de la ville

F P6riode ph6nicienne

La ville de Tipaza a 6t6 cr€6. par les ph6niciens corrme la plus part des villes littorales

mdditerrandennes,

Pour la construction d'un port primitif au niveau des 2 ilots.

Etablissement d'un comptoir commercial pour les dchanges.

-Avec la prdsence des conditions naturelles (terres agricoles, sources d'eau et le mont de

Chenoua qui protdge la ville du vent durant l'ann6e).

F P6riode romaine :
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Les romains prolongent le comptoir phenicien, l'extention de la ville vers l'est suivant les 2

axes cardo et le decumanus.

Le rempart primitif a 6td remplac€ p une enceinte de 2200m de longueur percde par 3 portes.

L'enceinte romaine determine des ddifices: le ternple, le forum, theatre. . ...

Figure4 :Orientation des constructions implant6es d'une fagon d6gag6e sur la mer pour

les deux axes

Source figure : googlc earth

Figure 5 : Etat actuelle des deux axes romains

Sowce figure : tipaza.typepad.fr

Image I : I'axe decumanus

) P6riode coloniale (1830-1962)

image2 : I'axe cardo

r I
-a

'I
I

[-l-

L.

iE

t Il

a' I
I

I

t!

.J

t
l,
4fi.,1'-.-

I
\

L ,{lr er.atx)

f,i
1

T
:.

\*r(
l.

a

\-*-



lere Phase; 1853-1861 : ks frangais s'int6ressaient a la r6gion de Tipasa qui reldve d'une

situation strat6gique, d'une importance militaire et economique(fertilit6 de ses tenes agricoles,

sachant que les traces antiques frrent gdndrateurs structurant l'implantation coloniale qui s'est

faite par la r6cupdration du trac6 existant de la ville romaine avec un changement de direction

suivant l'axe nord-sud avec la cr6ation du noyau Ddmonchy.

Figure 6 : Trac6 du village colonial

Source figure : google earth

-l'6tablissement du plan de colonisation @emonchy)par la rdcupdration du principe du trace

existant ( cardo - decumanus > qui est d6gage vers la mer, pour les colons la direction suivant

l'axe nord-sud est plus appropride vue qu'au nord on aura une we d6gagde sur la mer et l'axe

paralldle multipliera les percdes orientdes toujours vers la mer.

Ddvelopoement du no)rau Demonchv:

La superficie de ce noyau est environ 9.8 h en 5 ilots de dimension (106*79.88) dont chacun

dispose de 8 parcelles de surface Cgale 1100m'zsur lesquels I'entreprise DEMONCHY avait la

charge de construire 44 maisons avec une 6cole, mairie,6glise et une maison des saurs qui

longe l'axe de croissance (n-s) autour d'une place.
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FigureT : Pr6sentation des trac6s urbains

Trame rdgulidre avec un d6veloppement de Voirie bien precis et r6fl6chi.

-Se ddveloppe paralldlement ir la mer avec des percCes visuelles.

-Percee visuelle i partir de I'axe principal

-Uaxe principal est paralldle a la mer, et les perces perpendiculaire afin de multiplier le visuel

toujours vers la mer.

Figure 8 : d6veloppement du noyru colonial

Source figure : google carth
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Svstdme viaire : C'est un systCme hidrarchi# par ses dimensions et son couvert v6g6ta1. Dans

la partie basse du noyau ,la trame est orthogonale. Dans la partie haute du noyau, le systdme est

en boucle qui contraste avec le reste du tissu et qui met en dvidence la place centrale.

-Les voies obtenues par ce decoupage sont hidrarchisees comme suit:

A-Axe structurant :

-C'est la RNll, elle relie Alger i Cherchell et donne d la ville un caractdre de transit rassemblant

un flux important surtout en p6riode estivale.

-Son trac6 fut d6termind par la topographie du site.

-Il divise la ville en deux p6les:

-le pole touristique-culturel: le port ,les parcs arch6ologique

-le pole administratif et residentiel

Figure9 : l'axe structurant (la RNll)

Source figure : la duac
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B-Axe culturel

Il permet l'accds aux deux parcs arch6ologiques.

Il doit son appellation i la pr6sence de plusieurs 6quipements corrune le mus6e, f ilot artisanal,

les thermes.

-Il se compose de deux parois:

une paroi maritime et une autre urbaine

Cependant il manque d'animation sauf dans sa partie pi6tonne.

Partie pi6tonne :Cette rue pidtonne a un caractdre touristique par la prdsence de restaurants de

boutiques de souvenir et permet I'accds au parc arch6ologique ouest

Figurel0 : I'axe culturel (partie pi6tonne)

Source figure : tipaza,tpepad.fr

Partie m6canique : Composee de quelques 6quipements administratifs comme l'h6tel de police,

la gendarmerie nationale.

La paroi maritime et composde d'un terrain vague qui offie une lue sur le parc arch6ologique

(voir frgure 1 1)
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Figurell : Itaxe culturel ( partie m6canique)

Source flgure : tipaza.typepad.fr

C-Axe Administratif : Ancien chemin empruntd par les 6colien, il se situe sur l'emplacement

du rempart antique. Cet axe matdrialise la limite ente le noyau colonial et le noyau post colonial,

il se caractdrise par la presence d'dquipements adminisfiatifs(le sidge de la wilaya, le tribunal,

gendarmerie...etc.)

Figure 12 : I'axe administratif
Sourc€ figuro : duac
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D-Ancien axe de croissance

Issu du premier tracd colonial de 1854, il constitue les limites du noyau colonial. Il permet de

relier le noyau colonial avec les extensions actuelles.

Cet axe favorise la relation entre le port et la nouvelle ville.

La rue mesure l6m de large avec une chauss6e de 08m, et deux trottoirs de part et d'autre de

4m.

Figurel3 : I'ancien axe de croissance

Source figure : duac
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Image I : I'axe de croissance

.ElEl gHFsee.=_

L exlenson

lmage?; Coupe schdmatique sur l'ancien axe de croissance

E-Rue de la marine : Elle figure dans le plan de DEMONCHY de 1845 pour articuler la place

du march6 d la place d'arme et aujourd'hui elle articule la ville d la mer

C'est une rue de 20m de largeur avec un trottoir de 5m de part et d'autre marque par une

implantation d'arbres d 2m du bord de la chaussde.

Le rez-de-chaussee des constructions donne sur la rue reserv6 aux activit6s de commerce avec

un gabarit qui ne d6passe pas le R+l.
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mer

La rue mat6rialise l'axe de symdtrie du noyau colonial avec une perspective de la place vers la

Figurel4 : rue de la marine

Source figure : duac

ffiE
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Imagel : rue de la marine

Gt0

Image2 : profil de la rue de la marine

Les nceuds :

Les nceuds principaux :

A I'entrde et la sortie de la ville, ils permettent l'accds d la ville ainsi que I'orientation vers

plusieurs directions en dehors de la ville.

Les neuds mineurs :

A l'int6rieur de la ville, ils marquent l'intersection des axes de circulation majeure dans la ville

(voir figurel5)
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Figurel5 : les neuds

Source figure : duac

> 1925 : l'extension vers le sud est par la construction de I'ilot de Bourgard

Figurel6 ; I'extension de l'ilot bourgard

Source figure : google earth

Etat actuel : Actuellement on remarque la Ddgradation du cadre b6ti dans le tissu coionial de la

ville Le tissu colonial, caract6ris6 par une trame r6gulidre int6grant plusieurs percdes visuelles

en direction de la mer, et la place hapdzoidale semble le meilleur tissu intdgr6 d la trame

urbaine.
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Cependant, la ddgradation de son cadre b6ti, acc6ldre la perdition de sa valeur historique

et son caractdre qui reprdsente un 6ldment de permanence dans le paysage urbain de Tipasa.

Typologie architecturale du b6ti :

. Le systdme constructif repose sur le systdme de mur porteur en pierre.

-Style colonial classique dans le traitement de fagade,

-Avec l' orientation Nord-Sud

FigurelT : le style architectural colonial

Source figure : photos originales

Prdsence de couleurs claires, d'ouverture, de balcons, de promenades, et de placettes

pour profiter de la lue vers la mer.

FigurelS : traitement des fagades

Source figure : tipazagpepad.fr

L IL a L.-a

-s
v

[t-r ]r ,

J

t-

I

:.a l

t

rr
,I

*.;l

I

I

J

i

I

Ir
I



-2eme Phase: 1959-1962

1959 : le mode de croissance change car il prend direction sud avec la creation de la citd Oued

merzoug et la citd Hlm. L'extension alors commence a se ddvelopper dans cette pdriode vers

le Sud cette rupture s'explique par l'hlpothdse, qu'on ait choisi le lieu le plus favorable par sa

position au sommet qui permet de dominer la mer.

Figurel9 : I'extension de la cit6 Oued Merzoug

Source figure : google earth

) P6riode post coloniale A nos jours

-De 1962 d 1984 :Tipasa a connu deux formes d'extensions:

-A I'intdrieur du village ancien par la densification des ilots.

-sur la partie Est et Ouest, devant la n6cessit6 de grande surface pour la r€alisation des

logements et des equipements; ce qui a poussd la ville a franchir les limites et prendre une autre

direction d'extension, mais tout cela 6tait au ralenti en une certaine stagnation (voir figure2O)
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Figure20 : I'extension postcoloniale (1962-1984)

Source figure : duac

De 1984 ir nos jours

Depuis le ddcoupage territorial de 1984, Tipasa esl devenu chef-lieu de wilaya ce qui a

subi un remodelage de la ville en matidre d'urbanisme, elle 6td dotee d'un important

progamme de logements, equip€ments et infrastructures seulement, malgre I'adoption

d'un plan directeur d'am6nagement et d'urbanisme en 1995 la cornrnune s'est

developpee d'une manidre incontr6lde.

La ville a connu une extension rapide, qui r6pond a I'urgence d'abriter la poptrlation,

faite essentiellement au d6himent des terres agricoles fertiles dans la partie sud du

village colonial.

Facades et hidrarchisation-Le traitement des fagades ddlaisse le statut maritirne, les

couleurs des constructions nie la situation de la ville, absence d'ouverture, de balcons

et ne suit aucune hidrarchisation des rues crees .(voir figure 21)
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Figure 21 : exemple d'une fagade de I'extension sud de Ia p6riode postcoloniale

Source figurc : tipaza.typepad.fr

Construction des complexes touristiques : l97l

Figure22 : image satellitaire du complexe Metares

Source figure : google earth

Etude du p6le d'extension Est de la ville de Tipasa

Pole d'dquipement mixte i l'entr6e de la ville sur des terres agricoles de premidre classe.. .

Les 6difices toument dos d la mer construits avec des matdriaux et des textwes qui n'ont pas de

relation avec la ville littorale ( voir figure23)
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Figure 23 : pdle administratif est de la ville de Tipaza

Source figure : google earth

ETATDEBATI

- Tipasa compo(e un beti aux gabarits

- multiples variant de RDC i R+2

- Le beti en bonne 6tat le gabarit(R+2/R+5)

- Le beti en moyen 6tat le gabarit (R+I)/(R+2)

- Le bdti en mauvais 6tat le gabarit RDC

- Et elle soufte d'une ddgmdation et de

- v6tust6 inqui6tante de son b6ti au fait de I'anciennetd de certains de ses betirnents.

(voir figure24)
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Figure24 : 6tat du biti de la ville de Tipaza

Sourcc figure : duac

LECTURES DES GABARITS

-Le site prdsente une morphologie gdn6rale diversifiee.

-La dominance des gabarits moyens du RDC d R+2 rcpafii. rur

l'ensemble du site

-Le biti i gabarits 6gale ou supdrieur d R+2 se situe particulidrement le long de la

rue des dcoles et cite des 200 Logement et HAI EL GHARB

-Les entites (noyau de la p6riode frangaise, quartier HLM, Oued Marzoug, Hai

Gharbi. ...) sont en ruptue morphologique les uns par Rapport arrx autres

(voir figure25)

Moyen 6tat

Mauvais 6tat

Bon 6tat

rl{slr( rl'Algt'l

l?
-'!

FI 
-il

7
l

7

'!t

t

}a

-

i-ly

a=
.!

l-r5
trIfi
r ill

Bfu

\

-.-.- -. {f,
i.":,:*ffiRj'r*sr.i

Eli{- e



Figure25 : lecture des gabarits

Source figure : duac
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Su,

LES TYPES DE TISSUS EXISTANTSATIPASA:

Figurc 26 : types de tissus urbains

Sourc€ figule ; duac

"(

Jr.u

Tissus organique (selon la topographie du cite)

I Trame non rdgulidre, implantation non aligrrde, occupation 16che.

Trame orthogonale du noyau colonial.

Extension de la ville coloniale: trame rdgulidre mais implantation l6che et non regulidre
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Figure2T : Carte de synth0se

Source figure : duac

L6gende

f terre agricole

Parcs archdologiques

f Premier noyau frangais 1861

,ri$1$ Premidre extension de la ville A l'6poque frangaise

I Deuxidme extension de la ville d l'6poque frangaise

! Extension de la ville aprds l'inddpendance

- 

Axe structurant de la ville
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4-Constat

-La rupture (discontinuitd) structurelle, entre le centre historique et la p6riph6rie de la

ville

-Le manque d'articulation entre les diff6rentes entit6s ( Ies deux parcs arch6ologiques, le

port , et le centre de la ville)

-L'alignement le long des voies est exig6,

-Le gabarit varie entre R.D.C. et R+2 ru centre historique, et entr€ RD.C. et R+6 dans la

p6riphdrie.

-L'6volution et la densification anarchiques du bAti au niveau du cetrlrc ancien

Plan d'action

Tableau I : plan d'action

obl:ctih

L'6volution et la densification

anarchiques du b6ti au niveau du

centre ancien

Rupture relationnelle entre les ruines

Romaines et la ville.

_Requalifier la place de la ville

_ R6novation du noyau colonial

_Restructuration de la RN11

_Restructuration et prolongement

des perc6s existantes

_Rehausser l'image de la ville en tant
que chef lieu de wilaya.

_Donner une nouvelle image

maritime e la ville.

_Assurer la liaison entre la ville et le
port et mise en valeur de ce dernier.

Rupture relationnelle entre le port et _Requalifiotion de la zone portuaire

la ville et entre le port et les ruines.

Absence de mise en valeur du site

arch6ologique parmanque

d'accessibilit6 physique et visuelle
(l'entr6e Est l'entr6e principale

ferm6e au public)

_Restructuration et revalorisation des

deux parcs arch6ologiques
_Exploiter le patrimoine historique de

la ville comme un potentiel

touristigue trds important.

_Pr6server et protdger les sites

arch6ologiques

5-Prob16matique

Comment revaloriser I'image de la ville de Tipasa et donner le cachet qu'elle m6rite en

exdtant ses potentiels ?

)2
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6-Projet ponctuel

a-l'aire d'intervention

Notre site d'intervention est la ville de Tipazz qui recdle des potentialitds importantes pour le

ddveloppement du tourisme, qui se r6sument essentiellement dans : sa position stratdgique, sa

c6te, la lte panoramique pittoresque, le paysage forestier et plusieurs autres 6l6ments trds

favorables pour les activit6s touristiques, mais qui reste peu ou mal exploitds.

Or, avant l'implantation de notre projet et suite ir nos premidres visites ainsi que I'analyse de

l'6tat initial du site et de son enviromement, nous avons jug6 ndcessaire la d6molition des

anciennes bitisses qui 6taient dans un etat trds ddgradd alin de d6gager notre aire d'intervention.

Figure28 :L'airr d'intervention

Source figure : duac

Aire d'intervention

b-Les principes de l'6laboration du plan d'am6nagement

les principes qui nous ont amends i 6laborer notre plan d'am6nagement sont comme suit :

. Renforcer la relation ville/mer par le prolongement des percds d6jir existants

. Revalorisation des deux parcs archdologiques via une articulation

. Revitalisation de la zone portuaire et de la place

. Restructuration et r6novation du noyau historique

. Et enfin la restructuration de la RNl l

Parc arch6ologique
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c- Sch6ma de structure

Le trac6 de notre plan d'amdnagement 6tait dlabord comme suit :

- La r6alisation des p€rcds de liaison entre le centre de la ville et le front de mer

- La creation d'une promenade reliant les deux parcs arch6ologiques (est-ouest). Cette

promenade est en boucle avec la promenade urbaine qui est elle-mOme perpendiculaire ?r I'axe

qui traverse le projet architectural.

- Am6nagement des espaces de d6tente et de loisirs comme l'esplanade (c6t6 mer) vers laquelle

on peut accdder A partir du centre-ville en prenant la perc6 de liaison vert le front de mer en

passant par les nceuds de croisement avec la perc6 urbaine et la promenade ainsi que le centre

culturel.

"Schima de prtncipe"
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d-L 'dlaboration du olan d'am6naeement

L'am6nagement de notre espace choisi (Tipaza) et la prise en compte des questions historique,

culturelle et environnementales sont les axes cenfiaux de ce projet.

Dans cette optique, notre projet comporte diffdrentes activit6s qui ont pour objectif d'oftir
plusieurs services traditionnels de qualitd tels que le loisir, Ia ddtente, le repos, mais surtout des

espaces culturels.

Notre plan d'amdnagement 6tait dlabord initialement par des prolongements des percds et une

reproduction miroir du noyau hexagonal ; ddji existants, pour .rssurer une continuitd historique

de la ville.

A cet effet, le projet comporte plusieurs compartiments :

I La promenade of nous avons optd pour une circulation pidtonne afin d'assurer un meilleur

contact entre les difftrents compartiments ainsi qu'une facilit6 de circulation entre les

diff6rentes composantes du projet.



tr L'esplanade avec plusieurs cafds, restaurants, poissonneries ainsi qu'une multitude de

kiosques pour photographe, vente de souvenir etc.

D Deux espaces verts de part et d'autre du centre culturel. Ces espaces de rencontres publiques

pour renforcer la relation ville-mer.

! Un Port de plaisance: (cot6 Est du projet) amdnagd en dtd avec parasols, ombrelles, chaises

et matelas...

! Une aire de jeux prds du thi6tre.

n Une aire de stationnement (parking) situ6e d la p6riphdrie de I'espace d'intervention afin

d'assurer la tranquillit6 pour un p6le calme (en r6duisant la circulation m6canique d I'int6rieur)

et pour rdpondre aux besoins des visiteurs.

I Un the6tre romain en plein air (il sert ir la projection des films et la production des grands

spectacles), prds du parc archdologique ouest et de la mer. A noter que I'injection du thdAtre

dtait pour tdmoigrer l'Cvolution ckonologique de la ville de Tipaza ir travers les diftrentes

civilisations qui ont marque la ville i savoir ; les romains, I'dre coloniale et part ce prdsent

projet nous posons notre emprunt via un am6nagement modeme.

! Un centre culturel (projet ponctuel).



e- le plan de masse

i la premidre vue du plan de masse nous constatons qu'il est compos6 de deux parties :

-partie bAtie : qui est notre projet ponctuel (le centre culturel)

- partie non bAtie : composde d'espace vert et espace de transition (perc6e qui traverse le projet

reliant le centre du noyau historique d la mer)

)a



f- Inspiration

A noter que notre inspiration a 6t6 le centre bottin d'art et de la culture de RENZO PIANO e

Santander-Espagne dont sa probldmatique 6tait de retablir les liens entre la partie historique de

la ville et la mer

s- Gendse

Le centre culturel Botin par Renzo Piano, Santander, Espagne
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h- Le Programme



III-Conclusion

Bien que la conception d'un projet architectural ne peut jamais 6tre conclue nous avons tent6 A

travers note intervention de rdpondre i nohe probl6matique i la lumidre des objectifs de

1'option.

Nous pouvons affrrmer qu'au fil de noEe 6tude, nous avons acquis un ensemble de

connaissances sur les villes littorales dans leur contexte en gdndral mais aussi sur le plan

architectural et urbanistique en particulier.

Nous avons r6a1is6 qu'un bon projet n'dtait pas uniquement esth6tique mais qu'il devait avant

tout s'int6$er judicieusement a son environnement en r€pondant aux besoins de la ville

littorale. Ainsi, i travers cette modeste 6tude, nous avons essay6 de comprendre le

fonctionnement de la ville de Tipaza pour intervenir efficacement i travers des projets qui

s'intdgrent au mieux dans leur environnement imm6diat, et qui permettront de donner une

meilleure mise en tourisme de l'Alg6rie d travers ces villes littorales.



K Pqr leur trqvail de tous les

jours, par leur imagination et

par leurs dicisions, les hommes

font la giographie ; mais ils ne

savent pas qu'ils la font. En

pdrtie libres et en partie ( agis

t par des structures, fus

institutions et des iddes, qu'ew

ou leurs pridicesseuls ont

produites, ils crdent, recrient et

transforment ces structures, ces

institutions, ces idies, avec

leurs espaces, et leurs liew t
(Brunet er a/, 1993)
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