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Résumé 

L'Alge rie dispose d'un potentiel touristique importànt, notàmment dàns ses zones 

d'expànsion touristique (ZET), àvec plus de 220 ZET re pàrties à  tràvers diverses zones 

climàtiques du nord, des plàteàux et du sud. Cependànt, ce potentiel n'est pàs 

pleinement exploite  et ne refle te pàs là re àlite  du secteur touristique àlge rien en ràison 

de divers fàcteurs spe cifiques à  chàque re gion. 

Pàrmi les exemples, les zones touristiques intercommunàles de Colonel Abbe s à  

Douàoudà et là zone co tie re de Ze ràldà Ouest se distinguent pàr leur situàtion 

ge ogràphique àvàntàgeuse et leur riche potentiel nàturel, notàmment grà ce à  leur 

fàçàde màritime et à  leurs espàces verts sous-exploite s. Màlgre  ces àtouts, ces zones 

font fàce à  plusieurs de fis màjeurs : l'àbsence d'àctivite s d'ànimàtion touristique, une 

discontinuite  urbàine càuse e pàr l'oued Màzàfràn, qui cre e une bàrrie re physique et 

pose un proble me environnementàl en ràison de là pollution due à  l'usàge de produits 

chimiques àgricoles à  proximite  et àu rejet d'eàux use es industrielles. 

A cet effet, nous àvons de cide  d'intervenir à  deux niveàux : d'une pàrt, une intervention 

urbàine àu sein des deux ZET pour les revàloriser, requàlifier leur importànce 

touristique et environnementàle, et àssurer leur connectivite  ; d'àutre pàrt, une 

intervention àrchitecturàle à  tràvers un projet touristique àxe  sur là sensibilisàtion àux 

enjeux du chàngement climàtique et de l’environnement, en pro nànt un « tourisme 

duràble » bàse  sur l’àrchitecture duràble. Celà permettrà de tirer pàrti des potentiàlite s 

des sites tout en minimisànt là consommàtion e nerge tique grà ce à  l'utilisàtion de 

techniques pàssives et àctives, àssurànt àinsi un confort thermique optimàl pour les 

usàgers. 

Ces interventions permettront de màximiser le potentiel des sites tout en respectànt 

les principes de de veloppement duràble, trànsformànt àinsi les ZET en mode les de 

de veloppement touristique responsàble et inte gre . 

 

Mots clés : tourisme duràble, techniques pàssives et àctives, centre de sensibilisàtion 

environnementàle, optimisàtion e nerge tique, confort thermique. 

 



Abstract 

Algerià hàs significànt tourism potentiàl, pàrticulàrly in its Tourism Expànsion Zones 

(ZET), with more thàn 220 ZETs spreàd àcross vàrious climàtic regions in the north, 

plàteàus, ànd south. However, this potentiàl is not fully exploited ànd does not reflect 

the àctuàl stàte of the tourism sector in Algerià due to vàrious region-specific fàctors. 

For exàmple, the intercommunàl tourist zones of Colonel Abbe s in Douàoudà ànd the 

coàstàl zone of West Ze ràldà stànd out due to their àdvàntàgeous geogràphic locàtion 

ànd rich nàturàl potentiàl, pàrticulàrly their màritime fàçàde ànd underutilized green 

spàces. Despite these àssets, these zones fàce severàl màjor chàllenges: the làck of 

tourist àctivities ànd entertàinment, urbàn discontinuity càused by the Màzàfràne 

River, which creàtes à physicàl bàrrier ànd poses àn environmentàl issue due to 

pollution from the use of àgriculturàl chemicàls neàrby ànd the dischàrge of industriàl 

wàstewàter into the river. 

Considering the àbove, we hàve decided to intervene on two levels: on one hànd, àn 

urbàn intervention within the two ZETs to enhànce ànd requàlify their tourist ànd 

environmentàl importànce ànd ensure their connectivity; on the other hànd, àn 

àrchitecturàl intervention through à tourism project focused on ràising àwàreness 

àbout climàte chànge ànd environmentàl issues, promoting "sustàinàble tourism" 

bàsed on sustàinàble àrchitecture. This àpproàch will tàke àdvàntàge of the sites' 

potentiàl while minimizing energy consumption through the use of pàssive ànd àctive 

techniques, thereby ensuring optimàl thermàl comfort for users. 

These interventions will màximize the potentiàl of the sites while àdhering to 

sustàinàble development principles, trànsforming the ZETs into models of responsible 

ànd integràted tourism development. 

 

Keywords: sustàinàble tourism, pàssive ànd àctive techniques, Environmentàl 

àwàreness center àwàreness, energy optimizàtion, thermàl comfort 

  



  ملخص

منطقة   220تتمتع الجزائر بإمكانات سياحية كبيرة، لا سيما في مناطق التوسع السياحي، حيث تحتوي على أكثر من 

توسع سياحي موزعة عبر مناطق مناخية متنوعة في الشمال والهضاب والجنوب. ومع ذلك، فإن هذه الإمكانات لم 

تسُتغل بشكل كامل ولا تعكس الواقع الفعلي لقطاع السياحة في الجزائر بسبب عوامل مختلفة تتعلق بكل منطقة على  

 حدة

ومن بين الأمثلة، تبرز المناطق السياحية المشتركة بين البلديات في كل من منطقة العقيد عبّاس في دواودة والمنطقة  

الساحلية في زرالدة الغربية بفضل موقعها الجغرافي المتميز وإمكاناتها الطبيعية الغنية، خصوصاً بفضل واجهتها  

  البحرية ومساحاتها الخضراء غير المستغلة. وعلى الرغم من هذه الميزات، تواجه هذه المناطق تحديات كبيرة، منها:

غياب الأنشطة الترفيهية السياحية، والانقطاع العمراني الناجم عن وادي مزفران الذي يشكل حاجزاً طبيعياً ويشكل 

ه الصرف الصحي الصناعية  تهديداً بيئياً بسبب التلوث الناتج عن استخدام المواد الكيميائية الزراعية القريبة وتفريغ ميا 

 في الوادي 

استناداً إلى ما سبق، قررنا التدخل على مستويين: من جهة، تدخل عمراني داخل مناطق التوسع السياحي لإعادة  

تقييمها وتأهيل أهميتها السياحية والبيئية، وضمان الربط بينها؛ ومن جهة أخرى، تدخل معماري من خلال مشروع 

سياحي يهدف إلى التوعية بالتحديات المتعلقة بتغير المناخ والبيئة، من خلال الترويج لـ "السياحة المستدامة" المستندة  

إلى العمارة المستدامة. سيمكن هذا من الاستفادة من إمكانات المواقع مع تقليل استهلاك الطاقة باستخدام تقنيات سلبية 

للمستخدمين. ونشطة، مما يضمن راحة حرارية مثالية   

المواقع مع احترام مبادئ التنمية المستدامة، مما يحول ستسمح هذه التدخلات بتحقيق أقصى استفادة من إمكانات 

 مناطق التوسع السياحي إلى نماذج للتنمية السياحية المسؤولة والمتكاملة

 

تحسين استهلاك الطاقة،   البيئية،مركز التوعية ، التقنيات السلبية والإيجابية السياحة المستدامة،  الكلمات المفتاحية:

. الراحة الحرارية   
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I. Introduction générale :  

Dàns un monde de plus en plus conscient de l'impàct environnementàl de ses àctivite s, 

l'àrchitecture occupe une position centràle dàns là que te d'un de veloppement duràble. 

L'option àrchitecture, environnement et technologie vise à  re pondre àux de fis 

contemporàins en inte grànt des pràtiques respectueuses de l'environnement tout en 

àssurànt un niveàu de confort e leve  re pondànt àux nouveàux stàndàrds. Le secteur de 

là construction est responsàble d'une pàrt significàtive des e missions de gàz à  effet de 

serre, de là consommàtion d'e nergie et de l'exploitàtion des ressources nàturelles. Il est 

donc impe ràtif d'àdopter des àpproches innovàntes et duràbles dàns là conception et 

là construction des bà timents. 

L’àtelier E-Cow Built est une initiàtive pe dàgogique inte gre e dàns le càdre du Màster 2 

visànt à  fournir àux e tudiànts des compe tences pràtiques et the oriques dàns le 

domàine de l’àrchitecture duràble, de là construction e cologique et des technologies de 

pointe. Cet àtelier est conçu pour combiner les àspects the oriques àvec des expe riences 

pràtiques, tout en mettànt un àccent pàrticulier sur l’innovàtion et là duràbilite .   

Cet àtelier se concentre sur deux àspects qui àyànt pour objectif l'optimisàtion de 

l'efficàcite  e nerge tique, et ne se limitànt pàs seulement à  là construction de nouveàux 

bà timents. Là re hàbilitàtion e nerge tique des bà timents existànts est tout àussi cruciàle, 

càr elle implique là re novàtion des structures pour àme liorer leur performànce 

thermique et e nerge tique. Celà peut comprendre l'isolàtion des murs, des toits et des 

plànchers, le remplàcement des fene tres pàr des mode les à  hàute performànce 

e nerge tique, et l'instàllàtion de syste mes de chàuffàge, de ventilàtion et de 

climàtisàtion plus efficàces. C’est pour cette ràison que certàines the màtiques tràitent 

de là modernisàtion des bà timents ànciens, permettànt non seulement de prolonger 

leur dure e de vie, màis àussi d'àme liorer le confort des occupànts et de re duire les cou ts 

e nerge tiques. 

Les the màtiques tràite es pàr les diffe rents e tudiànts se focàlisent sur le confort des 

occupànts, qui est un àspect indissociàble de cette de màrche, d’àutres se concentrent 

sur les certificàtions LEED (Leàdership in Energy ànd Environmentàl Design) ou 

BREEAM (Building Reseàrch Estàblishment Environmentàl Assessment Method), 

mettànt l'àccent sur là quàlite  de vie à  l'inte rieur des bà timents. Celà inclut le contro le 

de là tempe ràture, de là quàlite  de l'àir, de l'àcoustique et de l'e clàiràge nàturel. Des 

technologies àvànce es permettent de re guler ces pàràme tres de mànie re intelligente, 
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cre ànt àinsi des environnements de vie et de tràvàil àgre àbles tout en re duisànt là 

consommàtion e nerge tique. 

Les diffe rents objectifs de cet àtelier visent l’inte gràtion de s là conception les principes 

de duràbilite  et de hàute performànce e nerge tique, et àinsi choisir de s le de pàrt des 

màte riàux à  fàible impàct environnementàl, concevoir des structures optimise es pour 

l'efficàcite  e nerge tique et inte grer des syste mes de gestion de l'e nergie. Sensibiliser les 

e tudiànts sur les stràte gies pàssives tels que l'orientàtion des bà timents, leur forme et 

l'utilisàtion de technologies comme les pànneàux solàires ou les pompes à  chàleur 

jouànt un ro le cruciàl dàns là re duction de l'empreinte e cologique. De plus, là 

construction modulàire et les techniques de pre fàbricàtion peuvent re duire les de chets 

de construction et àme liorer l'efficàcite  du processus. 

L’àtelier se concentre e gàlement sur l’utilisàtion des outils nume riques, tels que là 

mode lisàtion des informàtions du bà timent (BIM) et là simulàtion des performànces 

e nerge tiques des bà timents, àfin d’optimiser leur conception pour màximiser 

l’efficàcite  e nerge tique et e vàluer l’impàct environnementàl à  tràvers ces diffe rents 

outils. 

Cette de màrche permet d'ànticiper et de re duire les impàcts environnementàux de s les 

phàses de conception et de construction, càr ces technologies offrent une vision globàle 

du projet et fàcilitent là prise de de cisions e clàire es en màtie re de duràbilite . 

L'option àrchitecture, environnement et technologie ne se limite pàs à  l'àdoption de 

nouvelles techniques de construction ou à  là re hàbilitàtion e nerge tique. Elle inclut 

e gàlement une re flexion plus làrge sur l'urbànisme et là plànificàtion territoriàle. Les 

e co-quàrtiers et les villes intelligentes e mergent comme des re ponses inte gre es àux 

de fis du de veloppement duràble, s’e vertuànt à  optimiser l'utilisàtion des ressources, à  

re duire les de plàcements en voiture grà ce à  une mixite  fonctionnelle et à  fàvoriser les 

modes de trànsport doux. 

En conclusion, l'inte gràtion de l'àrchitecture, de l'environnement et de là technologie 

repre sente une re ponse ne cessàire et àmbitieuse àux de fis du chàngement climàtique 

et de là trànsition e nerge tique. Elle exige une àpproche holistique, combinànt là 

construction neuve et là re hàbilitàtion des bà timents existànts, pour cre er des 

environnements bà tis qui sont à  là fois duràbles, confortàbles et re silients. 

                       

Dr.BENCHEKROUN Màrwà 
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II. Thématique générale : 

L'àrchitecture est une repre sentàtion tàngible de là culture et de là socie te , refle tànt les 

besoins et les vàleurs d'une communàute  à  un moment pre cis de son histoire. 

Cependànt, cette discipline exerce e gàlement un impàct significàtif sur notre 

environnement, tànt en termes d'utilisàtion de ressources màte rielles que d'e missions 

de gàz à  effet de serre.  

Là consommàtion d'e nergie des bà timents constitue un enjeu màjeur en ràison de son 

impàct environnementàl significàtif. DOMINIQUE GAUZIN à motionne  que « la 

réalisation et l’usage des bâtiments consomment environ 50% des ressources naturelles, 

40% de l’énergie et 16% de l’eau…le bâtiment est responsable d’environ 17.5% des 

émissions de CO2 et de 26.5% de celles de gaz à effet de serre » (Dominique GAUZIN 

MULER, 2001, page 16), àlimentànt àinsi le chàngement climàtique. Cette 

surconsommàtion à des re percussions directes sur l'environnement, engendrànt une 

utilisàtion excessive de ressources et contribuànt à  là demànde croissànte en e nergies 

fossiles.  

A  l'e chelle globàle, le secteur de là construction joue un ro le essentiel dàns là trànsition 

e nerge tique. Les bà timents de ficients repre sentent sur le plàn e nerge tique un cou t 

finàncier et environnementàl conside ràble, contribuànt àux e missions de CO2 et à  

l'e puisement des ressources nàturelles. Ainsi, il est impe ràtif d'àborder l'àrchitecture 

sous l'àngle du de veloppement duràble àfin d'hàrmoniser les exigences humàines àvec 

là pre servàtion de notre plàne te. 

L'inte gràtion des principes du de veloppement duràble dàns là conception 

àrchitecturàle est incontournàble pour fàire fàce àux de fis environnementàux àctuels. 

Là conception duràble est le point de de pàrt d’un bà timent duràble. Normàn Foster 

de finit là conception duràble comme e tànt : « La conception durable qui implique que le 

bâtiment réalisé soit à la fois économe en énergie, propice à la santé et au bien-être, 

adaptable dans son utilisation, et conçu pour durer sur le long terme » (Brian EDWARDS,  

2010, pàge 26).  

Ainsi, là duràbilite  n'est pàs une option, màis un e le ment essentiel de s les phàses 

initiàles d'un projet àrchitecturàl. Celà requiert une re vision profonde de notre 

àpproche en màtie re de conception, de construction et d'utilisàtion de nos espàces de 
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vie. Chàque e le ment du projet doit e tre soigneusement conside re  en fonction de son 

impàct sur l'e cosyste me environnànt, àllànt du choix des màte riàux à  leur duràbilite  

intrinse que, en pàssànt pàr là conception d'espàces fàvorisànt là lumie re nàturelle et là 

ventilàtion, àinsi que l'optimisàtion des syste mes e nerge tiques. 

L'importànce de l'inte gràtion de là duràbilite  de pàsse làrgement le domàine de 

l'àrchitecture, devenànt un impe ràtif pour tous les secteurs de notre socie te . Le 

tourisme, en pàrticulier, à gràndement influence  l'e conomie mondiàle ces dernie res 

de cennies. Il est devenu un pilier importànt de notre bien-e tre, cre ànt de nombreuses 

opportunite s d'emploi et de revenus dàns diverses re gions.  

Cependànt, cette expànsion ràpide à eu des conse quences ne fàstes sur notre 

environnement, mettànt en dànger l'e quilibre de nos e cosyste mes. L'essor du tourisme 

de màsse, càràcte rise  pàr des pràtiques non respectueuses de l'environnement et des 

communàute s locàles, suscite des inquie tudes le gitimes quànt à  son impàct sur le 

chàngement climàtique et là pre servàtion de là nàture. 

Actuellement, le secteur du tourisme joue un ro le màjeur dàns là cre àtion d'emplois et 

là stimulàtion du de veloppement e conomique, màis il ge ne re e gàlement une 

importànte empreinte càrbone, contribuànt à  hàuteur d'environ 8% des e missions 

totàles de gàz à  effet de serre. (Mànfred LENZEN. Al, 2018) 

Les zones touristiques, du fàit de leur àttràit e conomique, exercent une forte pression 

sur le de veloppement urbàin, cette dernie re intensifiànt àinsi les effets ne gàtifs sur 

l'environnement et le climàt. L'àugmentàtion du nombre de visiteurs, àssocie e à  des 

infràstructures souvent non duràbles, entràî ne une surutilisàtion des ressources 

locàles et une àugmentàtion des e missions de gàz à  effet de serre.  

Depuis les ànne es 1990, les initiàtives internàtionàles en màtie re de de veloppement 

ont progressivement mis en àvànt le tourisme comme un outil stràte gique pour 

promouvoir un de veloppement duràble. (Les confe rences de Rio en 1992 et de 

Johànnesburg en 2002) 

En conclusion, il est cruciàl de souligner l'interconnexion e troite entre l'àrchitecture et 

le de veloppement duràble. Celà requiert une trànsformàtion màjeure pour fàire de 

l'àrchitecture un moteur centràl de là trànsition vers un mode de vie respectueux de 

notre plàne te. L'inte gràtion des principes de duràbilite  de s là phàse de conception des 
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projets, àinsi que leur àdoption à  l'e chelle de tous les secteurs, y compris le tourisme, 

repre sentànt un domàine essentiel à  l’e conomie du pàys Il est impe ràtif de repenser 

notre àpproche de l'àrchitecture àfin qu'elle devienne le fondement d'une socie te  

ve ritàblement àxe e sur là duràbilite . 

Toute cette re flexion emise àu-dessus, nous à mene  à  nous inte resser à cette 

the màtique e mergeànte qui à comme intitule  ; Optimisàtion e nerge tique et thermique 

: Des impe ràtifs pour les structures touristiques modernes 

III. Problématique générale : 

En Alge rie, là politique en màtie re de de veloppement de l’àctivite  touristique est reste e 

en de càlàge pàr ràpport àux pàys voisins de là rive sud de là me diterràne e. Le tourisme 

à toujours e te  un objectif secondàire des àutorite s. Bien que, l'Alge rie dispose de 

ressources nàturelles et pàtrimoniàles exceptionnelles dàns ses diverses re gions 

(co tes, montàgnes, de sert, etc.), WIDMANN l’à bien souligne  en exposànt sà re flexion 

sur le flux touristique qui reste sàisonnier et que sà vàriàtion semble e tre e gàlement 

mode re e. (Nicole WIDMANN, 1976) 

L’espàce littoràl àlge rien s’e tendànt sur pre s de 1622 kilome tres (Ministe re de 

l'Environnement et des Energies Renouvelàbles) constitue le secteur ge ogràphique le 

plus peuple  et le plus riche en ressources, il be ne ficie d’un nombre importànt de 

progràmmes de de veloppement.  

Dàns le domàine touristique plus de 166 sites pittoresques ont e te  identifie s pour une 

mise en vàleur des potentiàlite s nàturelles à  tràvers l’implàntàtion de Zones 

d’expànsion touristique (ZET). (Ministe re du tourisme et de l'àrtisànàt). Ces dernie res 

connàissent un de veloppement notàble se situànt dàns là continuite  ge ogràphique de 

gràndes villes telles qu’Alger, Tipàzà, Oràn et Annàbà. Elles sont principàlement àxe es 

sur le tourisme bàlne àire de grànde influence.  

A  là suite de sà pàrticipàtion àu COP271 à  Chàrm-Cheikh, l'Alge rie à re àffirme  son 

engàgement envers là lutte contre le chàngement climàtique, tel qu'e nonce  dàns le Plàn 

Nàtionàl Climàtique (PNC) de 2020. Qui vise à  re duire les e missions de gàz à  effet de 

 
1 Là 27e Confe rence des Pàrties à  là Convention-càdre des Nàtions Unies sur les chàngements 
climàtiques. Pour àgir sur un e ventàil de questions essentielles pour fàire fàce à  l’urgence climàtique – 
de là re duction urgente des e missions de gàz à  effet de serre. 
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serre de 22%. Le PNC est conçu comme un outil ope ràtionnel pour mettre en œuvre là 

politique nàtionàle visànt à  àtte nuer les effets ne gàtifs des chàngements climàtiques.  

De plus, l'Alge rie à fixe  un objectif àmbitieux de produire de l'e lectricite  à  pàrtir de 

sources renouvelàbles, notàmment l'e nergie solàire, l'e nergie e olienne, l'e nergie 

ge othermique et l'e nergie biomàsse, d'ici 2030. Il est e gàlement pre vu de mettre en 

plàce le Commissàriàt àux e nergies renouvelàbles et à  l'efficàcite  e nerge tique 

(CEREFE) pour àssurer là coordinàtion entre les diffe rents secteurs en vue du 

de veloppement des e nergies renouvelàbles en Alge rie. 

De plus, l’Alge rie mettrà l'àccent sur le de veloppement de là recherche et du 

de veloppement dàns le domàine des e nergies renouvelàbles, de montrànt àinsi sà 

volonte  de jouer un ro le àctif dàns là trànsition vers un àvenir e nerge tique plus propre 

et duràble. (PNC, le plàn nàtionàl climàtique, 2020) 

Le Sche mà Directeur d’Ame nàgement Touristique « SDAT horizons 2030 », inte gre  dàns 

le Sche mà Nàtionàl d'Ame nàgement du Territoire « SNAT » en vertu de là loi 10-02 du 

29 juin 2010, de finit là vision stràte gique pour le tourisme duràble en Alge rie sur les 

vingt prochàines ànne es, qui s’àrticule àutour de là promotion du secteur touristique 

permettànt àinsi un de veloppement e conomique inde pendànt des rentes pe trolie res, 

tout en àssurànt le triple e quilibre entre justice sociàle, performànce e conomique et 

soutien e cologique.  

Dàns cette perspective, le SDAT 2030 e tàblit des objectifs concrets, tels que là 

promotion du tourisme en hàrmonie àvec l'environnement, l'àme lioràtion duràble de 

l'imàge de là destinàtion Alge rie, àinsi que là cre àtion de cinq pàrcs e cotouristiques et 

là vàlorisàtion du pàtrimoine historique, culturel et religieux. (Dr. BENSLIMANE Amine 

et Dr. SEMAOUNE Khàlissà, 2020). 

Pour concre tiser cette vision, il est impe ràtif de de velopper une re silience e nerge tique, 

en àdàptànt là production et là consommàtion d'e nergie, notàmment pàr là 

diversificàtion des sources d'e nergie et l'àdoption de politiques àxe es sur l'efficàcite  

e nerge tique et des sources plus respectueuses de l'environnement. Ceci devient 

d'àutànt plus cruciàl suite à  là perturbàtion du domàine e nerge tique due à  là pànde mie 

de COVID-19.  
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Ainsi, là trànsition vers le tourisme duràble en Alge rie requiert une àpproche globàle, 

inte grànt à  là fois des orientàtions stràte giques en màtie re de tourisme et une politique 

e nerge tique re siliente. Cette re flexion nous à mene  à  poser là question suivànte :  

- Quelles solutions architecturales et techniques peuvent être envisagées 

pour favorises la performance énergétique et le confort dans un 

établissement touristique tout en préservant l’environnement ? 

 

IV. Problématique spécifique : 

Les zones touristiques intercommunàux telles que Colonel Abbe s de Douàoudà et là 

zone co tie re à  de Ze ràldà ouest, sont des zones remàrquàbles pour leur grànd àttràit 

touristique, principàlement grà ce à  leur situàtion ge ogràphique et leur potentiel 

nàturel dominànt notàmment dàns là fàçàde màritime, les espàces verts non exploite s 

et un re seàu hydrogràphique màjeur « Oued màzàfràn » qui se pàre ces deux zones. 

Cette rupture cre e une certàine discontinuite  urbàine màlgre  leur proximite  

ge ogràphique.  

Cet e le ment nàturel de se pàràtion repre sente e gàlement une menàce pour 

l'environnement, due à  plusieurs fàcteurs tels que le mànque d'entretien, là pollution 

càuse e pàr l'utilisàtion de produits chimiques àgricoles à  proximite , àinsi que le rejet 

d'eàux use es industrielles dàns l'Oued pàr le biàis de cànàlisàtions, qui finissent pàr se 

de verser indirectement dàns l’Oued, recevànt àinsi les eàux use es de là ville. 

Selon les orientàtions du PDAU et POS pour cette zone (PDAU et POS 2008 de là ZET 

Colonelle ABBES à   DOUAOUDA), il est recommànde  d'entreprendre plusieurs àctions, 

telles que l'àme nàgement du pàysàge, l'embellissement à  tràvers le tràitement des eàux 

use es, là restàuràtion du cordon dunàire « celle de colonel Abbes », l'àme nàgement des 

berges de oued Màzàfràn, et là cre àtion d'un àme nàgement pàysàger pour l'àcce s à  là 

plàge, dàns le but de confe rer à  là zone une vocàtion touristique et de cre er un 

microclimàt optimàl pour ses hàbitànts.  

Pàr conse quent, il est essentiel de prendre en conside ràtion là demànde en e nergie 

pour un projet de cette envergure. Celà implique non seulement une intervention àu 

niveàu de l'àme nàgement touristique, màis e gàlement une àttention pàrticulie re à  là 

consommàtion d’e nergie àfin d'àssurer une efficàcite  e nerge tique optimàle. 

CHAPITRE INTRODUCTIF 



 

8 
 

      

Dàns ce contexte, il est impe ràtif de conside rer là ne cessite  d'orienter le tourisme vers 

une àpproche duràble, en re ponse àux multiples proble màtiques urbàines, 

environnementàles et e nerge tique, àinsi qu'à  là gestion àde quàte des ressources 

nàturelles dàns le càdre de notre projet.  

Là compre hension de ces enjeux et là volonte  de trouver des solutions àpproprie es, 

voire de proposer des initiàtives pour relever ces de fis, nous conduisent à  nous poser 

les questions suivàntes : 

- Quelles stratégies peut-on mettre en place pour promouvoir 

l’intercommunalité entre les deux zones dans le cadre de la réalisation 

d'un projet touristique durable ? 

- Quelles approches architecturales peut-on adopter pour concevoir un 

projet touristique qui minimise l'empreinte environnementale, tout en 

optimisant l'efficacité énergétique et le confort thermique ? 

V. Hypothèses : 

Pour re pondre àux questions de recherche, des hypothe ses ont e te  e mises comme suit : 

❖ Concevoir un projet qui re pond àux besoins touristiques des deux zones en 

cre ànt des àctivite s conjointes et comple mentàires entre elle peut-il àssurer une 

communicàtion permànente. 

❖ Là conception e cologique peut constituer une solution pour optimiser 

l’efficàcite  e nerge tique et le confort thermique et re duire l'empreinte 

environnementàle en utilisànt des màte riàux duràbles. 

VI. Objectifs : 

➢ Objectifs Généraux :  

❖ Cre e des espàces esthe tiquement plàisànts et fonctionnels  

❖ Optimiser l'efficàcite  e nerge tique du projet en inte grànt les concepts de 

l'àrchitecture bioclimàtique  

❖ Encouràger là croissànce du secteur touristique en Alge rie en vue de 

stimuler l'e conomie locàle. 

❖ Fàvoriser là communicàtion et là dynàmique entre les villes voisines. 

❖ L'inte gràtion de l'àrchitecture pàysàge re en tànt qu'àpproche re siliente 

vise à  renforcer l'àttràit des destinàtions touristiques. 

CHAPITRE INTRODUCTIF 
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❖ Concevoir un projet qui s'inte gre pàrfàitement à  son environnement. 

Tout en àme liorànt le confort et là sàtisfàction des visiteurs.  

➢ Objectifs Spécifiques :  

❖ Inte grer des solutions d'isolàtion thermique pour re duire les pertes de 

chàleur ou de fràî cheur.  

❖ Instàller des syste mes de chàuffàge, ventilàtion et climàtisàtion (CVC) à  

hàute performànce et re gule s pàr des thermostàts intelligents.  

❖ Sensibiliser et e duquer le personnel et les visiteurs à  l'importànce de là 

conservàtion de l'e nergie et des pràtiques respectueuses de 

l'environnement. 

VII. Approche méthodologique :  

Là de màrche employe e repose sur une àpproche mixte combinànt des deux principàles 

me thodologies. Elle inte gre les techniques de collecte et d'ànàlyse de donne es propres 

àux àpproches quàntitàtives (indices, tàux, moyennes, etc.) et quàlitàtives. Donc nous 

àvons structure  notre de màrche me thodologique en deux pàrties distinctes : 

La première partie se concentre sur l'àspect the orique, bàse e sur une 

documentàtion àpprofondie à  pàrtir de sources bibliogràphiques telles que des 

livres, des àrticles, des the ses et des me moires, en utilisànt des concepts pertinents 

lie s àu sujet globàl de notre tràvàil, notàmment le tourisme duràble, l'efficàcite  

e nerge tique, l’àrchitecture bioclimàtique et le de veloppement duràble. Cette e tàpe 

vise à  àcque rir une compre hension àpprofondie de notre the me de recherche.  

De plus, une ànàlyse des exemples de projets àrchitecturàux pour en tirer des 

recommàndàtions et des visions concernànt notre de màrche et nos concepts. 

Nous àvons utilise  e gàlement divers documents àdministràtifs tels que les Plàns de 

De veloppement et d'Ame nàgement Urbàin (PDAU), les Plàns d'Occupàtion des Sols 

(POS), les Sche màs Directeurs d'Ame nàgement et d'Urbànisme Territoriàl (SDAT), 

et les Sche màs Nàtionàux d'Ame nàgement du Territoire (SNAT) pour mieux 

comprendre les visions et les propositions visànt à  àme liorer là situàtion des deux 

zones (ZET Colonel Abbes et ZET ouest de Ze ràldà) 

La deuxième partie se concentre sur l'àspect ànàlytique, àu cours de làquelle nous 

àvons exàmine  des exemples spe cifiques en utilisànt une grille d'ànàlyse oriente e 

CHAPITRE INTRODUCTIF 
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vers l'àspect formel et fonctionnel, là quàlite  de l'enveloppe du bà timent et les 

conside ràtions environnementàles.  

Nous àvons utilise  ces ànàlyses pour de gàger des recommàndàtions et des concepts 

qui guideront là phàse conceptuelle du projet. Nous àvons effectue  des 

de plàcements sur le site àfin de mener une enque te bàse e sur l'observàtion et 

l'interview. Là technique d'interview nous permettrà de recueillir des informàtions 

quàlitàtives sur l'e tàt àctuels des deux zones et les opinions des individus, àinsi que 

des donne es relàtives àux types de projets susceptibles de re pondre à  nos 

pre occupàtions. 

De plus, nous àvons effectue  une ànàlyse urbàine AFOM (Atouts, fàiblesses, 

opportunite s, menàces) et une ànàlyse synchronique pour identifier les 

dysfonctionnements de là ville, ce qui nous permettrà d'e tàblir un progràmme 

re pondànt à  nos proble màtiques.  

Enfin, nous àvons mis en œuvre tous les outils mentionne s pour là conception du 

projet, en confirmànt son efficàcite  e nerge tique et son impàct sur l'environnement 

à  tràvers une se rie de simulàtions à  l'àide des logiciels spe ciàlise s. 

Le sche mà ci-dessous re sume là me thode du tràvàil : 
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Approche 

mixte 

Aspect 
The orique  

Aspect 
Anàlytique  

Là documentàtion  

Documents 

àdministràtifs (PDAU , 
POS , SNAT)   

L’observàtion et 

l’interview  

Anàlyse des exemples   

Anàlyse urbàine  

Comprendre le the me de 

recherche   

Susciter l’inspiràtion et 

tirer des recommàndàtions 

Comprendre les visions et 

les propositions 

Recueillir des informàtions 

quàlitàtives    

Identifier les 

dysfonctionnements des 

deux zones     

Identifier des 

recommàndàtions et des 

concepts     

Aspect conceptuelle  

 

Le projet   

 

Là simulàtion (Assurer l’efficàcite  e nerge tique) 

Figure 01 : Un schéma expliquant la méthodologie suivie dans le mémoire. Source : auteur,2023 

Recherche des exemples  
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VIII. Structure du mémoire : 

Notre me moire est structure  en quàtre chàpitres : 

 Chapitre 01 : Introductif 

Chapitre 02 : Etat de l’art 

Chapitre 03 : Cas d’étude 

Chapitre 04 : simulation et optimisation 

Ce chapitre comporte une introduction sur le thème de recherche et le 

positionne dans le contexte mondial ainsi qu’en Algérie. Ensuite, nous 

avons défini les problématiques générale et spécifique qui nous ont menés 

à proposer des hypothèses pour y répondre, ainsi que les objectifs du travail 

, et la structure de la mémoire. 

Dans ce deuxième chapitre, nous avons regroupé toutes les études 

bibliographiques concernant notre thème étudié, incluant Le 

développement durable, le tourisme, l’énergie et leurs relations avec 

l’architecture, ainsi qu’une analyse des exemples. Afin d’approfondir nos 

connaissances et de mettre en évidence les concepts et les outils qui nous 

seront utiles dans la conception architecturale. 

Le troisième chapitre est consacré au cas d’étude, débutant par une analyse 

urbaine des communes de Zéralda et Douaouda, ensuite l’analyse de l’air 

d’étude comprenant une analyse climatique et énergétique  après cela, 

nous avons effectué une intervention urbaine ou nous avons proposé un 

plan d’aménagement, Enfin l’analyse du site d’intervention ou nous avons 

entamé la phase conceptuelle du projet architectural en appliquant les 

connaissances acquises dans le chapitre précédent. 

Conclusion générale : Notre mémoire se finira par une conclusion dans laquelle nous 

présentons la synthèse et les résultats de tout le travail ainsi que les perspectives à 

moyen et à long terme. 

Ce dernier chapitre, nous avons abordé la phase de simulation ou nous 

avons appliqué une série de scénarios et stratégies à l'aide d’un logiciel 

«DesignBuilder» afin d’évaluer et d’optimiser les performances 

énergétiques du projet. 

Figure 02 : Un schéma expliquant la structuration du mémoire. Source : auteur,2023 
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INTRODUCTION : 

Dàns ce deuxie me chàpitre, nous àvons regroupe  toutes les e tudes bibliogràphiques 

concernànt notre the me de recherche, structure  en trois volets principàux. Le premier 

volet tràite du de veloppement duràble, en mettànt en àvànt son importànce et son 

inte gràtion dàns l'àrchitecture. Le deuxie me volet se concentre sur le secteur du 

tourisme, en pàrticulier en Alge rie, en soulignànt son e tàt àctuel et son lien àvec là 

pre servàtion de l’environnement à  tràvers le concept de « tourisme duràble ». Le 

troisie me volet àborde l’e nergie en àrchitecture, en inte grànt là notion de confort 

thermique et son e tàt en Alge rie, àinsi que sà relàtion àvec là re duction de là 

consommàtion e nerge tique des bà timents. Ce volet explore les stràte gies et les 

technologies disponibles pour àme liorer l'efficàcite  e nerge tique des constructions tout 

en gàràntissànt un hàut niveàu de confort pour les utilisàteurs. 

Cette àpproche nous permet d’àpprofondir nos connàissànces sur ces trois dimensions 

essentielles et de mettre en e vidence les concepts et les outils qui seront fondàmentàux 

pour notre processus de conception àrchitecturàle, inte grànt des solutions duràbles, 

efficàces et confortàbles dàns notre projet àrchitecturàl. 

A. Le développement durable et l’architecture : 

Introduction :  

Le lien e troit entre le de veloppement duràble et l'àrchitecture reve t une importànce 

primordiàle pour là pre servàtion de notre environnement et le bien-e tre des 

ge ne ràtions pre sentes et futures. Lorsqu'on exàmine l'essence de ces deux domàines, il 

devient essentiel de mettre en lumie re comment l'àrchitecture àxe e sur là duràbilite  

peut contribuer à  re duire l'impàct e cologique des e difices, à  optimiser l'utilisàtion des 

ressources et à  fàçonner des espàces de vie sàins. De plus, le de veloppement duràble 

offre le càdre conceptuel et les principes essentiels qui orientent là pràtique 

àrchitecturàle, gàràntissànt àinsi une àpproche globàle et hàrmonieuse de là 

construction et de là plànificàtion urbàine. 

1. Le développement durable : 

1.1. L’évolution historique du développement durable : 

1.1.1. Aperçu historique : 
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Là sensibilisàtion mondiàle à  l'importànce des questions environnementàles à pris 

ràcine dàns les ànne es cinquànte. Les pre occupàtions concernànt là pre servàtion de là 

biodiversite  et les re percussions du de veloppement e conomique sur les ressources 

nàturelles sont màintenànt àu cœur des de bàts. En 1972, l'UNESCO à orgànise  en Sue de 

là premie re confe rence portànt sur les enjeux environnementàux, màrquànt àinsi le 

commencement du Progràmme des Nàtions Unies pour l'Environnement (PNUE) et le 

de but d'une prise de conscience à  l'e chelle internàtionàle. (Le grenelle environnement, 

2012). (voir tàbleàu 1 pàge 15) 

1.1.2. Les raisons de l’émergence du développement durable : 

L'e volution vers notre monde moderne, ou  le confort et le bien-e tre humàin sont des 

priorite s, à indirectement provoque  des chàngements màjeurs et des crises pour là 

Terre et son e cosyste me. Plusieurs fàcteurs ont contribue  à  ce de se quilibre : 

➢ L'àugmentàtion de là populàtion mondiàle, à ge ne re  des besoins àccrus, 

ne cessitànt àinsi là consommàtion dàvàntàge de ressources. 

➢ Là politique e conomique mondiàle, notàmment le càpitàlisme, à cre e  des 

re gions extre mement riches, entràî nànt le gàspillàge d'une grànde pàrtie de nos 

càpàcite s industrielles et àgricoles. 

➢ L'àmbition de progresser technologiquement à pàrfois pris le pàs sur l'e quilibre 

de notre e cosyste me, entràî nànt l'utilisàtion de produits toxiques et nocifs pour 

l'environnement pour àtteindre ces objectifs. 

➢ Là surconsommàtion des ressources renouvelàbles, le mànque de recyclàge et 

là màuvàise gestion des de chets ont conduit à  l'àccumulàtion de de chets, 

càusànt des dommàges à  l'e cosyste me. (BELHOCINE YANIS,2021) 
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Tableau 1 : Les grandes dates du développement durable. Source : auteur,2023 

 

1.2. Définition de développement durable :  

Là premie re de finition du de veloppement duràble donne e pàr Gro Hàrlem Brundtlànd 

le premier ministre de là Norve ge « Un développement qui répond aux besoins du présent 

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». (GRO 

HARLEM BRUNDTLAND, 1987) 

C’est à  ce moment que prend plàce le concept du de veloppement duràble, qui vise 

principàlement à  àssurer àux ge ne ràtions futures un àcce s e quitàble àux ressources 

nàturelles tout en re pondànt àux besoins pre sents sàns compromettre 

l'environnement. Fonde  sur le principe de solidàrite  entre les individus de diffe rentes 

ge ne ràtions, le de veloppement duràble requiert là mise en œuvre de stràte gies et de 

politiques visànt à  pre server là viàbilite  de là plàne te pour là plus longue pe riode 

possible. 

Là commission europe enne de finie le de veloppement duràble Comme « une 

règlementation et une stratégie dont le but est d’assurer la continuité du développement 
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social et économique, sans nuire à l’environnement et compromettre les ressources 

naturelles qui sont le moteur des activités humaines » (DHMANI KRIMO, 2015, p 85-92). 

Cette de finition met en e vidence l'àspect re glementàire et stràte gique du concept, elle 

souligne là ne cessite  de guider les àctions vers un e quilibre de licàt entre le progre s 

sociàl et e conomique d'une pàrt, et là pre servàtion de l'environnement et des 

ressources nàturelles d'àutre pàrt. 

1.3. Les principaux piliers du développement durable : 

1.3.1. L’équité sociale :  

E tàblir une politique sociàle visànt à  instàurer un niveàu plus e quitàble entre les 

individus est re àlise  pàr le de veloppement des ressources humàines et l'àme lioràtion 

des services, notàmment dàns les domàines de l'e ducàtion et de là sànte . Il est cruciàl 

de gàràntir à  toutes les stràtes sociàles l'àcce s à  ces services et de re pondre à  leurs 

besoins fondàmentàux tels que le logement, là nourriture et là se curite . Cette àpproche 

cherche à  combàttre toute forme de discriminàtion et à  e liminer les àvàntàges dont 

be ne ficient certàins àu de triment d'àutres. 

1.3.2. La performance économique : 

Là re àlisàtion du de veloppement duràble requiert une gestion prudente des ressources 

nàturelles, une utilisàtion mode re e des ressources finàncie res et une exploitàtion 

efficàce des ressources humàines. Ces crite res cle s conduisent à  une meilleure efficàcite  

e conomique lors de là conception de projets inte grànt le de veloppement duràble. L'un 

des moyens pour àtteindre cet objectif est l'àdoption du principe de l'e conomie 

circulàire, qui vise à  re duire là consommàtion de ressources et à  promouvoir le 

recyclàge àinsi que là re cupe ràtion des produits de jà  utilise s. De plus, l'expànsion des 

àctivite s commerciàles àssocie e à  l'e conomie circulàire permet d'àtteindre les niveàux 

de performànce e conomique souhàite s. 

1.3.3. La préservation de l’environnement : 

Impossible d'e voquer le de veloppement duràble sàns prendre en conside ràtion les 

questions environnementàles. Ainsi, plusieurs àpproches sont de ploye es pour 

re pondre àux de fis environnementàux du de veloppement duràble. Pàrmi ces de fis 

figurent là minimisàtion de l'utilisàtion des ressources nàturelles et leur pre servàtion. 

De plus, là conservàtion et là pre servàtion des espe ces ve ge tàles et ànimàles sont 
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envisàge es comme des solutions essentielles pour pre server là biodiversite  et prote ger 

l'e quilibre de l'e cosyste me. 

 

Figure 03 : Les piliers du développement durable. Source : groupe-blazquez 

1.4. Les objectifs du développement durable : 

Les Objectifs de de veloppement duràble (ODD) repre sentent un ensemble de 17 

objectifs mondiàux àuxquels les E tàts membres de l’ONU se sont engàge s à  àtteindre 

àu cours de là pe riode 2015-2030. Ces objectifs couvrent un làrge e ventàil de 

the màtiques telles que là pre servàtion de là plàne te, là promotion de là pàix mondiàle 

et là cre àtion d'un environnement ou  chàcun peut vivre en se curite  et àvec dignite . Ils 

font pàrtie inte grànte d'un progràmme de de veloppement àxe  principàlement sur le 

soutien des populàtions les plus vulne ràbles, en mettànt pàrticulie rement l'àccent sur 

les enfànts et les femmes. (UNICEF, 2016) 

Les objectifs de de veloppement duràble pertinents pour l'àrchitecture sont les 

suivànts : 

1. Objectif 7 : Énergie propre et d'un coût abordable : gàràntir l’àcce s de tous à  

des services e nerge tiques fiàbles, duràbles et renouvelàbles à  un cou t 

àbordàble. 

2. Objectif 9 : Industrie, innovation et infrastructure : Soutenir les petites 

entreprises pour qu’elles se de veloppent, fàvoriser le de veloppement des 

entreprises qui respectent l’environnement et fàbriquent des produits sàins 
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(qui ne nuisent pàs à  notre plàne te ni àux populàtions) et permettre l’àcce s 

de tous àux nouvelles technologies. 

3. Objectif 11 : Villes et communautés durables : cre er des villes, des logements, 

des trànsports ouverts à  tous, su rs, re sistànts et duràbles. 

4. Objectif 12 : Consommation et production responsables : instàurer des modes 

de consommàtion et de production duràbles : e viter le gàspillàge, diminuer 

les de chets et les biens de consommàtion (livres, ve tements…) en re duisànt, 

re utilisànt et recyclànt. 

5. Objectif 13 : Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques : 

prendre des mesures d’urgence pour lutter contre les chàngements 

climàtiques et leurs conse quences. 

 

Figure 04 : Les objectifs du développement durable. Source : issuu.com 

2. Le développement durable en architecture : 

2.1. L’architecture durable et son importance : 

Le concept d'àrchitecture duràble de coule de l'ide e de de veloppement duràble, visànt 

à  re pondre àux besoins àctuels sàns compromettre ceux des ge ne ràtions futures. Celà 

implique l'hàrmonie entre là performànce e conomique, là responsàbilite  sociàle et là 

pre servàtion de l'environnement.  

Les e missions de CO2 provenànt de là construction, du fonctionnement, de l'entretien 

et de là destruction des bà timents repre sentent plus de 50% des e missions mondiàles 

(Christoph Ingenhoven, 2015), contribuànt àu re chàuffement climàtique. Fàce à  cette 
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menàce, les àrchitectes et les inge nieurs s'inte ressent de plus en plus àux constructions 

duràbles. 

Ainsi, l'àrchitecture duràble s'àrticule àutour de là construction d'environnements 

sàins en utilisànt des stràte gies de construction respectueuses de l'environnement et 

en àdoptànt de nouvelles techniques de conception. Elle vise à  re duire l'empreinte 

e cologique tout en àssurànt des conditions de vie sàines et confortàbles pour les 

occupànts. Ainsi, de nombreux àrchitectes s'engàgent dàns des conceptions novàtrices 

respectueuses de l'environnement pour promouvoir une àpproche duràble de là 

construction, en conciliànt les besoins àctuels àvec là pre servàtion des ressources pour 

les ge ne ràtions à  venir. (Miqdàd Hàidàr Al-Jàwàdi, 2018) 

L'essence cruciàle de cette àrchitecture re side dàns sà càpàcite  à  conside rer divers 

àspects, tels que l'efficàcite  e nerge tique et l'utilisàtion ràisonne e des ressources 

nàturelles comme l'eàu et l'e lectricite . Elle vise e gàlement à  promouvoir là sànte , là 

se curite  des re sidents, àinsi qu'à  àccroî tre là productivite  tout en re duisànt là 

production de de chets, les e missions de gàz et en pre servànt l'inte grite  de 

l'environnement. (Miqdàd Hàidàr Al-Jàwàdi, 2018) 

Donc l'àrchitecture duràble ne se limite pàs qu’à  l'àspect environnementàl, màis 

englobe àussi les dimensions sociàle et e conomique. Elle fàvorise une politique sociàle 

de solidàrite  et de collàboràtion, àme liorànt les interàctions humàines. En vàlorisànt 

l'individu, elle conçoit des espàces àdàpte s à  ses besoins, soulignànt là sensibilite  

humàine àvec une àpproche à  e chelle humàine. De plus, elle inte gre là culture locàle, 

tànt fonctionnellement qu'esthe tiquement, dàns le processus de conception. 

2.2. Les stratégies de l’architecture durable : 

2.2.1. L’architecture bioclimatique : 

Cette àrchitecture est une forme d'àrchitecture e cologique qui e merge en re àction àu 

mouvement high-tech des ànne es 70. Elle repose sur une utilisàtion ràtionnelle et 

minimàle des technologies dàns le processus de conception des bà timents, mettànt 

àinsi l'àccent sur là pre servàtion et là re duction des ressources nàturelles dàns le but 

de rester inde pendànte de là technologie. 

L'objectif principàl de là conception bioclimàtique est de cre er des hàbitàtions offrànt 

un niveàu e leve  de confort tout en re duisànt là consommàtion e nerge tique. Elle 
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implique une exploitàtion màximàle des conditions climàtiques en utilisànt àu mieux 

les ressources locàles telles que les màte riàux, là màin-d'œuvre et les e le ments 

culturels. (ROUX-DELAGARDE, 2018) 

2.2.2. L’aménagement extérieur : 

L'optimisàtion des espàces exte rieurs peut constituer une stràte gie essentielle pour 

promouvoir l'àrchitecture duràble. Les àpproches d'àme nàgement pàysàger duràble 

englobent une diversite  de techniques et de pràtiques qui re pondent àux 

pre occupàtions environnementàles. Il est impe ràtif que les espàces exte rieurs soient 

plànifie s de mànie re à  pre server l'inte grite  pàysàge re et à  s'inte grer de mànie re 

cohe rente dàns l'environnement environnànt. En àdoptànt des me thodes 

respectueuses de l'environnement et en fàvorisànt là biodiversite , on peut gàràntir là 

pe rennite  et là fonctionnàlite  des espàces verts. (fr.linkedin.com. Consulte  en 2023). 

2.2.3. La gestion des déchets : 

Là gestion des de chets est l'ensemble des àctivite s et des processus visànt à  collecter, 

tràiter, trànsporter, recycler, et e liminer les de chets de mànie re efficàce et responsàble. 

Celà englobe un làrge e ventàil d'àctions, de là source de ge ne ràtion des de chets jusqu'à  

leur disposition finàle, àfin de minimiser l'impàct environnementàl et promouvoir là 

duràbilite . 

2.2.4. La gestion des eaux pluviales : 

Là collecte des eàux pluviàles consiste à  inte grer des syste mes spe cifiques pour 

càpturer et stocker les pre cipitàtions qui tombent sur les surfàces des bà timents. Cette 

pràtique s'inscrit dàns une de màrche e cologique et duràble visànt à  optimiser 

l'utilisàtion de l'eàu et à  minimiser les impàcts environnementàux.  

2.2.5. Les éco matériaux de constructions : 

Les e co-màte riàux de construction, àussi connus sous le nom de màte riàux duràbles ou 

e cologiques, sont se lectionne s et utilise s dàns le domàine de là construction àfin de 

re duire leur impàct environnementàl sur l'ensemble de leur cycle de vie. L'objectif de 

ces màte riàux est de diminuer là consommàtion de ressources nàturelles, de limiter les 

e missions de gàz à  effet de serre et de promouvoir une àpproche plus duràble dàns 

l'industrie de là construction. (Màison responsàble.fr, Consulte  en 2023) 
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2.2.6. Les énergies renouvelables : 

Le secteur de l'hàbitàt figure pàrmi les principàux contributeurs à  là pollution 

environnementàle, principàlement en ràison de là consommàtion excessive d'e nergies, 

màjoritàirement non renouvelàbles, entràî nànt d'importàntes e missions de gàz à  effet 

de serre. Ainsi, l'inte gràtion des e nergies renouvelàbles vise (e nergie solàire, e olienne, 

hydràulique, ge othermie, biomàsse…) à  re duire l'utilisàtion des e nergies fossiles, 

principàlement de rive es du pe trole et du chàrbon, lesquelles constituent les 

principàles sources d'e missions de gàz à  effet de serre.  

De plus, les e nergies renouvelàbles se distinguent pàr leur càràcte re ine puisàble et 

àuto-productif, àssurànt àinsi une utilisàtion à  long terme et une duràbilite  dàns le 

temps. (youmàtter.world/fr, Consulte  en 2023) 

2.2.7. Espace intérieur et durabilité sociale : 

Là concre tisàtion de là duràbilite  sociàle dàns les groupements d'hàbitàt implique 

l'àpplicàtion de principes de sociàbilite , pàrticulie rement be ne fiques lors de là 

conception globàle des projets et des immeubles. L'àssociàtion entre l'espàce inte rieur 

et là duràbilite  sociàle est cruciàle dàns là conception des environnements bà tis, càr 

l'àme nàgement inte rieur peut influencer de mànie re significàtive le bien-e tre et là 

quàlite  de vie des occupànts, contribuànt àinsi à  des àspects essentiels de là duràbilite  

sociàle. 

Synthèse : 

L'union entre le de veloppement duràble et l'àrchitecture duràble se pre sente comme 

un impe ràtif màjeur. Cette introspection conjointe met en lumie re là càpàcite  de 

l'àrchitecture àxe e sur là duràbilite  à  àtte nuer l'impàct e cologique des e difices, tout en 

optimisànt l’utilisàtion judicieuse des ressources et à  cre er des espàces de vie propices 

à  là sànte .  

Simultàne ment, le de veloppement duràble offre un càdre conceptuel et des principes 

directeurs cruciàux qui fàçonnent là pràtique àrchitecturàle, àssurànt àinsi une 

àpproche holistique et cohe rente de là construction et de là plànificàtion urbàine. Cette 

synergie entre duràbilite  et àrchitecture constitue une voie essentielle pour bà tir un 

àvenir e quilibre  et respectueux de notre plàne te. 
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B. Le tourisme durable et l’architecture :  

Introduction : 

Le tourisme, moteur e conomique incontestàble, à conside ràblement e volue  àu fil des 

de cennies. De simples vàcànces sont devenues des expe riences enrichissàntes, des 

de couvertes culturelles, màis e gàlement, màlheureusement, des sources d'impàcts 

environnementàux et sociàux souvent sous-estime s.  

Aujourd'hui, nous àllons explorer une àpproche re volutionnàire qui rede finit là 

mànie re dont nous voyàgeons et de couvrons le monde « le tourisme duràble ». 

Cette pràtique touristique, qui remonte à  longtemps à àcquis une porte e mondiàle àu 

cours du XXe sie cle, repre sentànt un secteur e conomique cruciàl tànt dàns les pàys 

industriàlise s que dàns de nombreux pàys en cours de de veloppement. 

1. Du tourisme vers le tourisme durable : 

1.1. Définition du tourisme :  

L'origine du terme « Tourisme » remonte à  là tràduction ànglàise du mot frànçàis « THE 

TOUR», àppàru pour là premie re fois en 1841 pour de signer quelqu'un effectuànt le 

grànd tour. Cette expression fàisàit re fe rence àux voyàges sur le continent europe en, 

màrquànt àinsi les de buts du concept de tourisme. 

Le tourisme englobe l'àction de voyàger ou de visiter des lieux pour le plàisir, àinsi que 

l'ensemble des àctivite s et des me thodes utilise es lors des voyàges et des se jours de 

loisirs. (làrousse.fr, Consulte  en 2023) 

CHRISTINE DEMEN MEYER à re fe rence  là plus re cente de finition du tourisme selon 

l'O.M.T (L’orgànisàtion mondiàle du tourisme), comme e tànt une notion qui englobe 

toutes les àctivite s que les individus entreprennent lorsqu'ils voyàgent ou se journent 

en dehors de leur environnement hàbituel, que ce soit pour des ràisons de loisirs ou 

d'àffàires, et pour une dure e n'exce dànt pàs un àn. Pour l’OMT, le tourisme est de fini 

comme un phe nome ne àvec des dimensions culturelles, e conomiques et sociàles. 

(CHRISTINE DEMEN-MEYER, 2005, Pàge 7-25) 

1.2. Rôle du tourisme :  

Le tourisme joue un ro le importànt à  plusieurs e gàrds : 

1.2.1. Rôle politique : le tourisme est conside re  comme un vecteur d'ouverture 

des pàys vers le monde exte rieur, tout en symbolisànt un prestige politique. 
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1.2.2. Rôle économique : il repre sente un pilier fondàmentàl de l'e conomie et de 

là cre àtion d'emplois, contribuànt àinsi à  là lutte contre là pàuvrete . 

1.2.3. Rôle social : le tourisme fàvorise les rencontres entre individus provenànt 

de divers milieux sociàux, cultures et trànches d'à ge. 

1.2.4. Rôle culturel : il sert d'outil pour le diàlogue interculturel, là 

compre hension entre les diffe rentes cultures et là mise en vàleur de 

l'histoire des peuples. 

1.3. Les différentes formes du tourisme :  

Les diverses formes de tourisme peuvent e tre càte gorise es en fonction des quàtre 

e le ments màjeurs suivànts : 

1.3.1. L’activité : 

Tableau 2 : Les formes du tourisme selon l'activité. Source : auteur,2024 

Forme  Description  Illustration  

Le tourisme 

de loisir 

Contràirement àu tourisme d'àffàires, le 

tourisme de loisirs englobe toutes les 

àctivite s orgànise es pour les voyàges et 

les se jours de de tente. Il est conçu pour 

le plàisir et le bien-e tre du touriste, 

excluànt toute motivàtion utilitàire. Ce 

type de tourisme se mànifeste à  tràvers 

une diversite  de formes, de termine es 

pàr les fàcteurs pre dominànts qui y 

interviennent (tourisme en montàgne, 

tourisme bàlne àire, etc.). 
 

Le tourisme 

d’affaire 

Selon DUPUY Màurice dàns son livre Le 

tourisme d’àffàires : «Le voyage 

d’affaires est un bref séjour 

qu’entreprend un homme d’affaires, 

souvent à titre individuel, pour le compte 

d’une entreprise, dans le cadre de son 

activité quotidienne. Tandis que le 

tourisme d’affaires est une action de 

marketing, menée par une entreprise à 

l’égard de ses clients ou de ses 

collaborateurs, et qui utilise les voyages 

à des fins de motivation, de stimulation 

ou de communication». (DUPUY 

Maurice, 2005, page 12) 

 

Figure 05 : Disney California Adventure. 
source :  Elne Tourisme Les 5 meilleurs 
parcs de loisir pour enfant en France - 

Elne Tourisme (elne-tourisme.com) 

Figure 06 : Tourisme d’affaires. Source: le 
cep club  Le tourisme d'affaires à 

Majorque - CEP Mallorca (le-cep.club) 
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Le tourisme d’àffàires se divise en 

quàtre domàines : 

• Les foires et sàlons 

• Les congre s et conventions 

d’entreprises 

• Les voyàges de motivàtion 

• Les se minàires et re unions 

d’entreprises 

Le tourisme 

de santé 

Selon Pàtrice De Monbrison-Fouche re : 

« Le tourisme de santé concerne 

l'ensemble des migrations effectuées 

dans le souci d'améliorer sa santé, c'est à 

dire les séjours intégrant aussi bien des 

soins curatifs prescrits par les médecins 

que des soins préventifs pris sur décision 

individuelle volontaire » (Patrice De 

Monbrison-Fouchère, 1995, 5pages) 

Le tourisme me dicàl peut se pre senter 

de deux mànie res : 

• Orgànise  : il est ge re  pàr une 

àgence de tourisme qui 

coordonne tous les services 

offerts àu pàtient. 

• Non orgànise  : le pàtient 

orgànise lui-me me son voyàge 

et les services me dicàux 

ne cessàires. 

 

Figure 07 : Centre de bien être NEIHEISER 
ARGYROS. Source :  neiheiserargyros 

 

Le tourisme 

culturel 

Le tourisme culturel vise à  explorer et 

de couvrir le pàtrimoine culturel d'une 

re gion donne e. Selon l'OMT, il est de fini 

comme un type de de plàcement motive  

principàlement pàr des àspects 

culturels, englobànt des voyàges à  des 

fins d'e tudes, des tourne es àrtistiques, 

des de plàcements àxe s sur là culture, là 

pàrticipàtion à  des festivàls ou d'àutres 

e ve nements culturels, là visite de sites 

historiques et de monuments, des 

voyàges de die s à  là de couverte de là 

nàture, à  l'e tude du folklore ou de l'àrt, 

àinsi que des pe lerinàges culturels. 

(OMT, 2011) 

 

Figure 08 : Tourisme culturel en tunisie. 
Source : IDWEY Tourisme culturel en 

Tunisie : Valorisation et Avenir - Idwey 
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Tourisme 

religieux 

Il s'àgit d'une càte gorie de tourisme 

englobànt les de plàcements et les 

se jours à  des fins religieuses. Celà 

implique le de plàcement de croyànts, 

souvent en groupe, vers des sites sàcre s 

pour se ràpprocher de leur divinite  ou 

àpprofondir leur connàissànce de 

l'histoire de leur groupe religieux. 

 

 

1.3.2. Le lieu : 

Tableau 3 : Les formes du tourisme selon le lieu. Source : auteur,2024 

Forme  Description  Illustration  

Le tourisme 

balnéaire 

Selon le dictionnàire Sensàgent, le 

tourisme bàlne àire se de finit comme 

des vàcànces pàsse es àu bord de là mer, 

repre sentànt là forme de tourisme là 

plus re pàndue à  l'e chelle mondiàle. Les 

àttràctions principàles pour les 

touristes re sident dàns le littoràl, là 

plàge, là mer et le soleil. En outre, le 

tourisme bàlne àire est conside re  

comme là premie re forme de tourisme à  

e merger. Les e le ments qui fàvorisent ce 

type de tourisme incluent divers 

fàcteurs tels que l'emplàcement 

ge ogràphique, le climàt, les options 

d'he bergement, àinsi que là quàlite  des 

eàux, pàrmi d'àutres. (Dictionnàire 

Sensàgent, consulte  en 2023) 

 

Le tourisme 

saharien 

Le tourisme dàns le Sàhàrà repose 

principàlement sur les principes du 

nomàdisme, que les voyàgeurs 

occidentàux cherchent à  expe rimenter 

ou rede couvrir « Sa variété, sa diversité, 

sa grandeur, son histoire, sa culture, sa 

biodiversité, sa nature diverse, ses 

artisanats, se rites, ses coutumes Ariès et 

couleurs multiples ». (HAROUAT Fatima 

Zohra, 2012, page 21)  

Figure 09 : Jérusalem. Source : fr.puic.org 

Figure 10 : Dinard follement balnéaire. 
Source :  

www.dinardemeraudetourisme.com 

Figure 11 : Tassili N'Ajjer Algerie. 
Source : wall.alphacoders.com 
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Le tourisme 

urbain 

C'est une forme de tourisme se 

de roulànt àu sein d'un environnement 

urbàin. Ces dernie res ànne es, là ville est 

devenue une destinàtion touristique 

incontournàble pour là plupàrt des 

visiteurs, en ràison des services offerts 

àux touristes àinsi que du pàtrimoine 

culturel qu'elle pre sente, qu'il soit 

màte riel ou immàte riel. 

 

Le tourisme 

rural 

Il s'àgit d'une vàriànte du tourisme se 

de roulànt dàns des environnements 

ruràux ou  les ho tes sont souvent des 

àgriculteurs. Ce type de tourisme ruràl 

comprend : 

• Des offres d'he bergement 

àuthentique. 

• Des services de restàuràtion 

mettànt en àvànt des produits 

àlimentàires locàux. 

• Des àctivite s touristiques telles 

que là visite de fermes ou des 

cours de cuisine. 

 

Le tourisme 

de 

montagne 

Le tourisme en montàgne repre sente 

une càte gorie de tourisme pràtique e 

dàns les màssifs montàgneux. Les 

touristes sont àttire s pàr les montàgnes 

tout àu long de l'ànne e, ce qui 

càràcte rise le tourisme des quàtre 

sàisons. 

 

 

1.3.3. La clientèle :  

Tableau 4 : Les formes du tourisme selon la clientèle. Source : auteur,2024 

Forme  Description  

Le tourisme de masse Son àppellàtion de coule de sà càpàcite  à  de plàcer d'importàntes 

foules vers une destinàtion spe cifique. Pre dominànt souvent sur 

les littoràux, à  proximite  de sites touristiques màjeurs et dàns des 

Figure 12 : Barcelone Espagne. Source : 
trvlr.fr 

Figure 13 : Vall d’en Bas. Source : 
fr.turismegarrotxa.com 

Figure 14 : Le Parc National de Chrea. 
Source : fr.algeriagate.info 
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re gions à  climàt chàud, ce type de tourisme vise principàlement 

les individus à  revenus modestes. Le tourisme de màsse est 

conside re  comme là forme de tourisme là plus polluànte sur là 

plàne te. (btsàvoyàge.blogspot.com , consulte  en 2023) 

Tourisme sélectif Contràirement àu tourisme de màsse, le tourisme se lectif 

privile gie là quàlite  sur là quàntite . Son objectif principàl est de 

limiter le nombre de touristes (en fàvorisànt de petits groupes) 

àinsi que là dure e de leurs se jours, tout en àme liorànt là quàlite  

des services offerts à  l'ensemble des visiteurs. Cette àpproche 

touristique àccorde une importànce pàrticulie re àu respect de 

l'environnement, cherchànt à  pre server les e cosyste mes contre 

les dommàges càuse s pàr l'àctivite  humàine. 

 

1.4. Le tourisme face au changement climatique :  

Les e missions de dioxyde de càrbone (CO2) re sultànt du tourisme mondiàl sont 

e vàlue es à  1307 millions de tonnes, repre sentànt moins de 5% des e missions totàles 

de CO2 à  l'e chelle mondiàle. Pàrmi ces e missions lie es àu tourisme, environ 75% sont 

ge ne re es pàr les trànsports (40% pàr àvion, 32% pàr là route et 3% pàr d'àutres modes 

de trànsport). Le reste se divise principàlement entre l'he bergement (21%) et les 

àctivite s sur plàce (4%). C'est dàns ce contexte que prend plàce le concept de tourisme 

duràble, visànt à  re orienter l'industrie touristique pour àjuster son fonctionnement et 

re pondre à  ce de fi environnementàl. (BRUNO ABEGG, 2011) 

1.5. Les impacts du tourisme :  

Le tourisme exerce une influence significàtive sur les de fe rents secteurs e conomique, 

environnementàle et socioculturels :  (LAURENT DENAIS, 2007) 

1.5.1. Impacts économiques :  

➢ Contribution àu PIB mondiàl  

➢ Pe ne tre là cre àtion d’emploi  

➢ Càtàlyseur pour le de veloppement nàtionàl et re gionàl  

➢ Fàvorise un àme nàgement de territoire 

1.5.2. Impacts environnementaux :  

➢ Pression sur les ressources locàles 

➢ Contribution à  là ràre fàction de l’eàu 

➢ Destruction de là biodiversite  et là de gràdàtion des e cosyste mes nàturels 
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➢ Pollution et àlte ràtion des milieux màrins 

1.5.3. Impacts socioculturels :  

➢ Interàction culturelle entre ho te et client. 

➢ De couverte des nouveàux horizons culturels, historique et tràditions des pàys 

et des peuples 

➢ Permet de s’e vàder d’un environnement stressànt exigeànt et pollue  

➢ Là mise en vàleur des potentiàlite s du pàys en màtie re de pàtrimoine historique 

et àrchitecturàl. 

1.6. Le tourisme en Algérie : 

1.6.1. Brèf histoirique du tourisme en Algérie : 

• Le tourisme à toujours e te  en Alge rie un objectif secondàire des àutorite s. 

• En 1922 àppàrition des ho tels de là compàgnie Trànsàtlàntique dàns les oàsis. 

(Nicole WIDMANN, 1976, p23) 

• En 1962 àpre s l’inde pendànce l’Alge rie à he rite  d’un e quipement ho telier non 

ne gligeàble concentre  dàns les gràndes villes. (Nicole WIDMANN, 1976, p23) 

• Apre s l’inde pendànce l’àtmosphe re qui re gnàit n’e tàit pàs fàvoràble à  l’àccueil de 

touriste. Durànt cette pe riode critique àucune politique de tourisme ne fut de finie. 

(Nicole WIDMANN, 1976, p23) 

• En 1962, là nàissànce de l'Office Nàtionàl Alge rien du Tourisme (ONAT) à e te  

instàure e. 

• En 1964, là cre àtion d'un ministe re du tourisme à permis de re soudre les proble mes 

quotidiens lie s à  ce secteur. 

L'objectif de l'Alge rie est de vàloriser pleinement les potentiàlite s et les àtouts de son 

secteur touristique. Il s'àgit màintenànt de renforcer le tourisme locàl et de l'inte grer 

àux circuits mondiàux du tourisme en positionnànt l'Alge rie comme une destinàtion 

touristique de renom à  l'e chelle internàtionàle. 

1.6.2. Organismes chargés du tourisme en Algérie : 

• Ministe re de l'Ame nàgement du territoire, du Tourisme et de l'Artisànàt. 

• Office Nàtionàl Alge rien du Tourisme (ONAT) : Tour Ope ràteur Nàtionàl, l’ONAT est 

àctuellement chàrge e de là commerciàlisàtion de là destinàtion « ALGERIE » et du 

de veloppement du tourisme nàtionàl. En 2011, l’entreprise à e te  ràttàche e àu 

Ministe re du Tourisme et de l’Artisànàt en tànt qu’entreprise non àffilie e. 
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• L’Agence Nàtionàle de De veloppement du Tourisme (ANDT) : Il s’identifie comme 

l'outil principàl spe ciàlise  dàns là gestion, le de veloppement, là pre servàtion, 

l'utilisàtion et l'exploitàtion ràtionnelle du foncier touristique. Elle est pàr 

conse quent l'un des principàux àcteurs chàrge s de là mise en œuvre de là politique 

nàtionàle de de veloppement touristique. 

1.6.3. Stratégie du développement du tourisme :  

Là reconnàissànce à  l'e chelle nàtionàle de l'importànce du de veloppement touristique 

en tànt que moteur de progre s e conomique et sociàl à engendre  l'e mergence d'une 

orientàtion stràte gique de finie et d'une vision pour l'horizon 2025 lors des Assises 

nàtionàles et internàtionàles du tourisme qui se sont de roule es les 11 et 12 fe vrier 

2008. (Sche mà Directeur d’Ame nàgement Touristique SDAT 2025) 

➢ Sche mà Directeur d’Ame nàgement Touristique « SDAT 2025 » : C'est un e le ment 

inte gre  àu Sche mà Nàtionàl d’Ame nàgement du Territoire (SNAT), un outil qui 

refle te l'engàgement de l'E tàt à  vàloriser les richesses nàturelles, culturelles et 

historiques du pàys pour promouvoir le tourisme en Alge rie et lui confe rer un 

stàtut de destinàtion d'excellence dàns là re gion euro-me diterràne enne. Il 

e tàblit àinsi les orientàtions stràte giques pour le de veloppement touristique de 

l'ensemble du pàys et de ses diffe rentes re gions, dàns le càdre d'une àpproche 

àxe e sur le de veloppement duràble. 

➢ Objectif du sche mà de l’àme nàgement touristique à  l’horizon 2025 (SDAT) : 

• E tàblit les moyens de sà mise en plàce et de tàille les crite res de sà viàbilite . 

• Gàràntit, dàns un contexte de de veloppement duràble, l'e quilibre tripàrtite 

entre l'e quite  sociàle, l'efficàcite  e conomique et là viàbilite  e cologique. 

• Met en vàleur les àtouts nàturels, culturels et historiques du pàys, les 

utilisànt pour positionner l'Alge rie comme une destinàtion de premier plàn 

dàns là re gion euro-me diterràne enne. 

• Pre cise àinsi les orientàtions stràte giques d'àme nàgement touristique pour 

tout le pàys et ses diffe rentes re gions, inte gre es à  un càdre de 

de veloppement duràble. 

➢ Po les touristiques du SDAT : 

Le SDAT à de limite  07 gràndes zones touristiques selon les àtouts propres et 

spe cifiques à  chàcune des re gions du territoire du pàys. Chàque po le est àuthentique 

pàr ses potentiàlite s et son àttràctivite  territoriàle. 
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1.6.4. Les équipements touristiques en Algérie : 

Tableau 5 : Les équipements touristiques en Algérie. Source : auteur,2024 

Les 

équipements 

Description  Illustration  

 

 

 

 

Les hôtels 

D'àpre s le Petit Làrousse, un ho tel est 

un e tàblissement commerciàl qui 

propose des chàmbres ou des 

àppàrtements meuble s à  là locàtion 

pour une tàrificàtion journàlie re. 

Conforme ment àu de cret n°33 du 19 

mài 2019, un ho tel est un 

e tàblissement qui propose des unite s 

d'he bergement, sous forme de 

chàmbres et pàrfois de suites, situe es 

dàns un immeuble et/ou des pàvillons. 

Il peut e gàlement offrir des services de 

restàuràtion et d'ànimàtion. (Le 

journàl officiel de là re publique 

àlge rienne de mocràtique et populàire, 

2019) 

 

 

Le 

complexe 

touristique 

Selon là loi n°33 du 19 mài 2019, cet 

e tàblissement propose à  là locàtion 

des unite s d'he bergement, isole es ou 

groupe es, situe es dàns un ou plusieurs 

ho tels àinsi que dàns des ensembles 

d'àppàrtements, de chàlets ou de 

bungàlows. Il offre e gàlement divers 

services commerciàux, de 

restàuràtion, de de tente, de jeux, de 

sports et de loisirs. (Le journàl officiel 

de là re publique àlge rienne 

de mocràtique et populàire, 2019) 

 

 

 

Les 

résidences 

touristiques 

Conforme ment à  là loi n°10 du 5 màrs 

2000, une re sidence touristique est 

une infràstructure d'he bergement 

situe e en dehors des àgglome ràtions, 

dàns des lieux càràcte rise s pàr leurs 

àspects nàturels spe cifiques, offrànt 

des àppàrtements meuble s. Elle doit 

fournir à  sà cliente le des moyens de 

distràction, de sport, d'ànimàtion et de 

commerce. (Le journàl officiel de là 

re publique àlge rienne de mocràtique 

et populàire, 2000) 

 

Figure 16 : Hôtel Sheraton Annaba. 
Source : www.kayak.fr 

Figure 17 : Complexe touristique TIGZA. 
Source : dar-architect.com 

Figure 18 : Résidence touristique 
du port, Alger – Tarifs 2024. 
Source : www.booking.com 
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Les 

auberges 

D'àpre s l'àrticle L 312-1 du Code du 

tourisme (2019), une àuberge 

collective est un e tàblissement 

commerciàl d'he bergement qui 

propose des lits à  là journe e, soit dàns 

des chàmbres pàrtàge es, soit dàns des 

chàmbres individuelles, àux 

personnes n'y re sidànt pàs de fàçon 

permànente. Cet e tàblissement peut 

àvoir une àctivite  lucràtive ou non, et il 

est exploite  pàr une personne 

physique ou moràle, soit de mànie re 

permànente, soit de mànie re 

sàisonnie re. Il dispose d'espàces 

communs, dont àu moins un espàce de 

restàuràtion, et les sànitàires peuvent 

e tre pàrtàge s ou privàtifs dàns les 

chàmbres. L'àuberge peut se 

composer d'un ou plusieurs bà timents 

collectifs.  

Selon le de cret n°10 du 5 màrs 2000, 

une àuberge doit se situer en dehors 

des àgglome ràtions, comporter àu 

minimum six chàmbres, et proposer 

un service de petit de jeuner. Les 

àuberges sont clàsse es en deux 

càte gories. (Le gifrànce, consulte  en 

2024) 

 

 

 

Les chalets 

Locàtion àu jour, à  là semàine, àu mois 

ou à  là sàison. Selon le dictionnàire 

Làrousse (2019), un chàlet est une 

màison en bois ge ne ràlement situe e 

dàns les re gions montàgneuses. 

D'àpre s le de cret n°10 du 5 màrs 2000, 

un chàlet est une structure destine e à  

une cliente le fre quentànt les stàtions 

bàlne àires et/ou de montàgne. Il peut 

e tre meuble  ou non et est propose  en 

locàtion à  là journe e, à  là semàine, àu 

mois ou à  là sàison. (Le gifrànce, 

consulte  en 2024) 

 

Figure 19 : Auberge du moulin, Alger. 
Source : www.jaccede.com 

Figure 20 : Chalet dans la foret de Chrea. 
Source :  www.pinterest.com 
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Les terrains 

de camping 

Selon le de cret n°33 du 19 mài 2019, 

un càmping touristique est un 

e tàblissement d’he bergement situe  

sur un terràin àme nàge , clo ture  et 

surveille . Il propose à  là locàtion des 

chàlets ou bungàlows en structures 

le ge res, àinsi que des emplàcements 

pour càmpeurs e quipe s de màte riel 

le ger ne cessàire à  leur se jour. Il peut 

e gàlement offrir des emplàcements 

e quipe s de màte riel d’he bergement 

pour càmpeurs, qu'ils soient fixes ou 

mobiles. Le càmping doit inclure des 

services sànitàires et de restàuràtion 

collective. (Le gifrànce, consulte  en 

2024) 

 

 

2. Tourisme durable comme une force touristique environnemental :  

2.1. Définition du tourisme durable :  

Le tourisme duràble cherche à  minimiser les re percussions e conomiques, sociàles et 

environnementàles du tourisme tout en pre servànt l'àuthenticite  socioculturelle et en 

fàvorisànt l'e quite  socio-e conomique. On entend pàr tourisme duràble « un tourisme 

qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux 

actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de 

l’environnement et des communautés d’accueil ». (OMT et PNUE, 2005, p220) 

Le tourisme duràble vise à  e tàblir un e quilibre entre les trois piliers du de veloppement 

duràble tout en menànt des àctivite s touristiques, en contribuànt à  là prospe rite  locàle 

pàr là cre àtion d'emplois de quàlite , en encouràgeànt là pre servàtion de 

l'environnement et en respectànt là diversite  biologique, les e cosyste mes, là fàune, là 

flore àinsi que là richesse culturelle. Son objectif est e gàlement d'àme liorer les 

conditions de vie et les revenus des re sidents locàux tout en pre servànt à  là fois leur 

e conomie et l'environnement nàturel dàns son ensemble. 

Figure 21 : Terrain de camping Dar El Ain. 
Source : darelain.com 
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Figure 22 : Schéma du tourisme durable. Source : www.researchgate.net 

2.2. Objectifs du tourisme durable :  

Les objectifs du tourisme duràbles sont : 

• La viabilité économique : Assurer là viàbilite  et là compe titivite  des 

destinàtions et entreprise touristiques àfin qu’elles puissent continuer à  

prospe rer et ge ne rer des be ne fices à  long terme. 

• La prospérité au niveau local : Màximiser là contribution du tourisme à  là 

prospe rite  e conomique de là destinàtion ho te notàmment là proportion des 

de penses touristiques re àlise es dàns be ne ficie là communàute  locàle. 

• La qualité de l’emploi : Renforcer le nombre et là quàlite  d'emplois locàux 

cre e s et supporte s pàr le tourisme, notàmment les niveàux de sàlàire, les 

conditions de tràvàil et l'e gàlite  des chànces devànt l'emploi, sàns 

discriminàtion de sexe, de ràce, de hàndicàp ou àutre. 

• L’équité sociale : Rechercher une re pàrtition làrge et juste des be ne fices 

e conomiques et sociàux du tourisme dàns l'ensemble de là communàute  

be ne ficiàire, notàmment en àme liorànt les opportunite s d'emploi, les revenus 

et les services propose s àux plus pàuvres. 

• La satisfaction des visiteurs : Offrir à  tous les visiteurs des àctivite s su res, 

enrichissàntes et àppre cie es, sàns discriminàtion fonde e sur le sexe, là ràce, le 

hàndicàp ou àutre. 
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• Le contrôle local : Fàire pàrticiper les communàute s locàles, en leur en donnànt 

les moyens, à  là plànificàtion et àu processus de cisionnel concernànt là gestion 

et l'e volution future du tourisme dàns leur re gion, en consultàtion àvec les 

àutres àcteurs. 

• Le bien-être des communautés : Màintenir et àme liorer là quàlite  de vie des 

communàute s locàles, notàmment les structures sociàles et l'àcce s àux 

ressources, àux services collectifs et àux syste mes d'àssistànce à  là vie, en 

e vitànt toute forme de de gràdàtion ou d'exploitàtion sociàle. 

• Richesse culturelle : Respecter et renforcer le pàtrimoine historique, là culture 

àuthentique, les tràditions et les pàrticulàrite s des communàute s d'àccueil. 

• Intégrité physique :  Màintenir et àme liorer là quàlite  des pàysàges, urbàins et 

ruràux, et e viter toute de gràdàtion physique et visuelle de l'environnement. 

• Diversité biologique : Soutenir là conservàtion des àires nàturelles, des 

hàbitàts, de là fàune et de là flore sàuvàges, et limiter le plus possible les 

dommàges qu'ils peuvent subir. 

• Utilisation rationnelle des ressources :  Limiter àu màximum l'utilisàtion des 

ressources ràres et non renouvelàbles dàns le de veloppement et l'exploitàtion 

des infràstructures et services touristiques. 

• Pureté de l’environnement : Limiter àu màximum là pollution de l'àir, de l'eàu 

et du sol et là production de de chets pàr les entreprises touristiques et les 

visiteurs. 

2.3. Les avantages du tourisme durable :  

Le tourisme duràble repre sente une forme de voyàge responsàble qui engendre 

plusieurs àvàntàges notàbles pour les entreprises, les tràvàilleurs du secteur 

touristique et les voyàgeurs. En premier lieu, il met l'àccent sur là conservàtion de là 

fàune, pre servànt àinsi les hàbitàts nàturels et permettànt àux ànimàux de s'e pànouir 

dàns leur environnement nàturel, pluto t que d'e tre exploite s comme àttràctions 

touristiques. 

De plus, ce type de tourisme privile gie là protection de l'environnement en fàvorisànt 

l'utilisàtion de màte riàux respectueux de l'e cosyste me et en limitànt là production de 

de chets, notàmment vià des he bergements et des trànsports duràbles. En soutenànt les 

entreprises touristiques duràbles, les touristes contribuent e gàlement àu bien-e tre des 
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populàtions locàles en cre ànt des emplois, en finànçànt des projets re gionàux et en 

stimulànt l'e conomie locàle.  

Pàr àilleurs, le tourisme duràble à une dimension e ducàtive, influençànt positivement 

les àttitudes et les comportements à  long terme des voyàgeurs. En àyànt une vision à  

long terme, il privile gie les stràte gies àxe es sur l'àvenir de l'industrie du tourisme, des 

communàute s locàles et de là plàne te, se distinguànt àinsi des formes de tourisme 

dàvàntàge àxe es sur les besoins imme diàts et offrànt des perspectives duràbles pour 

les ge ne ràtions futures. (Revfine, Consulte  en 2023)  

2.4. Les formes du tourisme durables :  

Le pàysàge du tourisme duràble est màrque  pàr une diversite  de formes souvent 

quàlifie es d'àlternàtives, tourne es vers les principes du de veloppement duràble. 

Chàcune de ces formes pàrticulie res met en lumie re un àspect spe cifique de cette 

àpproche globàle du voyàge. (MICHELE LALIBERTE, 2005, p 69-71) 

➢ Tourisme responsàble 

➢ Tourisme communàutàire 

➢ Tourisme e quitàble 

➢ Tourisme Pàrticipàtif 

➢ L’e cotourisme  

➢ Tourisme solidàire  

➢ L’àgrotourisme  

➢ Slow Tourisme 

3. L’écotourisme :  

3.1. Définition de l’écotourisme :  

Il est importànt de noter qu'il existe plusieurs de finitions d'e cotourisme. Cependànt, 

pour les besoins de cette recherche, nous àvons choisi de retenir les de finitions 

suivàntes : 

➢ L’Orgànisàtion Mondiàle du Tourisme le de finit quànt à  elle comme une forme 

de tourisme « satisfaisant aux besoins présents des touristes et des régions hôtes, 

tout en protégeant et en mettant en valeur les opportunités pour le futur. Il conduit 

à une gestion des ressources qui remplit les besoins économiques, sociaux et 

esthétiques, tout en maintenant l’intégrité culturelle, les processus écologiques 

essentiels, la diversité biologique et les systèmes qui supportent la vie» . (OMT et 

PNUE, 2005, p220). 
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➢ LEQUIN l’à de fini comme une forme de tourisme qui, ide àlement, offre une 

expe rience enrichissànte àu visiteur, tout en àidànt à  conserver les ressources 

nàturelles et à  àme liorer là quàlite  de vie de là communàute  d’àccueil. (MARIE 

LEQUIN, 2001, 234p) 

3.2. L’importance de l’écotourisme dans la protection de l’environnement :  

L'e cotourisme peut àpporter sà contribution à  là pre servàtion de l'environnement de 

diverses mànie res. En premier lieu, il peut ge ne rer des fonds destine s à  là conservàtion 

des zones prote ge es. Deuxie mement, il à le potentiel de cre er des opportunite s 

d'emploi pour les communàute s locàles, suscitànt àinsi un inte re t e conomique pour là 

protection des zones pre serve es.  

En troisie me lieu, il offre àux visiteurs une e ducàtion environnementàle. En quàtrie me 

lieu, il peut constituer un àrgument en fàveur de là protection de certàins espàces 

nàturels ou de l'àugmentàtion des ressources àlloue es à  leur pre servàtion. Enfin, les 

progràmmes d'e cotourisme ont pour objectif de minimiser les impàcts ne gàtifs des 

visiteurs sur les environnements nàturels. (DRUMM A. et MOORE, 2002). 

3.3. Le tourisme durable et la sensibilisation environnementale : 

Le tourisme est àujourd'hui un outil privile gie  pour contrer les àgressions envers le 

milieu nàturel. De jà  en 1970, JEAN DORST2 estimàit que : « l'aménagement touristique 

du territoire, pour autant qu’il soit bien compris, devenait l'un des derniers remparts 

contre la dégradation accélérée et la destruction systématique de notre planète » 

.(DORST, Jeàn, 1970, 190p). L'ide e que le tourisme soit un àllie  essentiel de 

l'environnement constitue le concept centràl de notre propos. Dàns cette optique, là 

sensibilisàtion environnementàle joue un ro le cruciàl en e duquànt les touristes et les 

professionnels du secteur sur l'importànce de prote ger les ressources nàturelles et 

culturelles.  

Elle encouràge des pràtiques responsàbles telles que là re duction des de chets, 

l'utilisàtion de ressources renouvelàbles et le soutien àux initiàtives locàles de 

conservàtion. Grà ce à  des àctions de sensibilisàtion et d'e ducàtion, les voyàgeurs 

prennent conscience de leur impàct et sont incite s à  àdopter des comportements 

respectueux, contribuànt àinsi à  là pre servàtion des e cosyste mes et à  là promotion d'un 

tourisme e thique et duràble. (Nàdeàu, R. & Thomàs, F, 1991). 

 
2 Jeàn Dorst (1924-2001) e tàit un ornithologue et biologiste frànçàis renomme . Il à fàit des contributions 
significàtives dàns le domàine de l'ornithologie et de là conservàtion de là nàture. 
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Synthèse : 

L'e volution du tourisme vers une àpproche duràble est essentielle fàce àux de fis 

environnementàux et sociàux croissànts. Le tourisme duràble, en cherchànt à  

minimiser les impàcts ne gàtifs sur l'environnement et les communàute s locàles tout en 

promouvànt une utilisàtion responsàble des ressources, ouvre là voie à  un mode le plus 

e quilibre  et respectueux. L'e cotourisme, en pàrticulier, incàrne cette àpproche en 

sensibilisànt les visiteurs à  là pre servàtion de là nàture et en impliquànt les 

communàute s locàles dàns là gestion des sites. Pour àssurer le succe s de ces initiàtives, 

il est impe ràtif de respecter là càpàcite  d'àccueil des sites, de consulter àctivement les 

populàtions locàles et de mettre en plàce des syste mes de plànificàtion et de contro le 

efficàces de s le de but de tout projet touristique. 

 

C. L’Energie en architecture : 

Introduction : 

L'efficàcite  e nerge tique des bà timents est devenue une pre occupàtion màjeure dàns le 

contexte àctuel de pre occupàtion croissànte pour là duràbilite  et là re duction de 

l'empreinte environnementàle. Là performànce e nerge tique d'un bà timent repre sente 

sà càpàcite  à  optimiser l'utilisàtion de l'e nergie tout en gàràntissànt un confort et une 

fonctionnàlite  àde quàts pour ses occupànts. Cette notion englobe une àpproche 

holistique, inte grànt là conception, là construction, et l'exploitàtion des structures 

àrchitecturàles pour minimiser là consommàtion e nerge tique tout en màximisànt 

l'efficàcite  des syste mes.  

L'e vàluàtion de là performànce e nerge tique d'un bà timent est devenue un impe ràtif, 

non seulement pour re pondre àux normes environnementàles, màis e gàlement pour 

re àliser des e conomies significàtives à  long terme, re duire les e missions de gàz à  effet 

de serre, et cre er des espàces de vie et de tràvàil plus duràbles et confortàbles. Dàns 

cette perspective, l'ànàlyse àpprofondie des technologies, des stràte gies de conception, 

et des pràtiques d'exploitàtion devient essentielle pour e voluer vers des bà timents plus 

efficàces sur le plàn e nerge tique, contribuànt àinsi à  une vision plus duràble de notre 

environnement bà ti. 

1. Définition de l’énergie :  

Le mot "e nergie" de signe "là càpàcite  d’un syste me à  produire un tràvàil" et est l'un des 

quàtre concepts fondàmentàux de là physique, àux co te s de là màtie re, de l’espàce et 
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du temps. Provenànt du grec àncien "e nerge ià", qui signifie "là force en àction", 

l'e nergie se mànifeste sous diffe rentes formes telles que thermique, me cànique, 

chimique ou nucle àire. Elle peut se trànsformer d'une forme à  une àutre ou se 

de composer en plusieurs formes, màis l'e nergie totàle d’un syste me isole  demeure 

constànte.  

L'e nergie permet de fournir du tràvàil, de produire un mouvement, de modifier là 

tempe ràture ou de chànger l’e tàt de là màtie re. Toute àction humàine requiert de 

l’e nergie : se de plàcer, se chàuffer, fàbriquer des objets et me me vivre. (BENHARRA 

HOUDA, 2016) 

2. L’utilisation rationnelle de l’énergie et le confort thermique :  

L'utilisàtion ràtionnelle des e nergies regroupe toutes les àctions visànt à  obtenir le 

confort ne cessàire à  l'hàbitàt tout en optimisànt les ressources e nerge tiques. 

Actuellement, lors de là conception des bà timents, les pàràme tres climàtiques de là 

re gion sont souvent ne glige s. On construit des bà timents stàndàrds, identiques en tous 

lieux et sous diffe rents climàts, ce qui entràî ne l'instàllàtion de syste mes de 

climàtisàtion ou de chàuffàge pour les rendre hàbitàbles. Or, ces àjouts, qui àuràient pu 

e tre e vite s en prenànt en compte des fàcteurs tels que l'ensoleillement, compromettent 

les objectifs de de veloppement duràble. 

Un bà timent comprend un ensemble complexe de composànts consommàteurs 

d'e nergie, tels que l'e clàiràge, le chàuffàge, là climàtisàtion et là production d'eàu 

chàude sànitàire. De plus, un bà timent màl isole  entràî ne des pertes importàntes, ce qui 

implique des consommàtions d'e nergie conside ràbles. (MOHAMMED, M, 2012) 

3. L’efficacité énergétique :  

C'est "le ràpport entre l’e nergie utile produite pàr un syste me et l’e nergie totàle 

consomme e pour son bon fonctionnement". Cette de finition peut e tre e làrgie pour 

inclure toutes les technologies et pràtiques visànt à  re duire là consommàtion 

e nerge tique tout en màintenànt un niveàu de performànce e quivàlent, àvec pour 

objectif de fàire mieux àvec moins. En outre, il existe une de finition plus spe cifique : le 

ràpport entre l'e nergie directe utilise e (utile) et celle consomme e. Ce ràpport est 

exprime  pàr le COP pour là production de chàleur et pàr l’EER pour les àppàreils de 

refroidissement. (ge.ch, consulte  en 2023) 
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4. La performance énergétique : 

Là performànce e nerge tique d’un bà timent correspond à  là quàntite  d’e nergie qu’il 

consomme pour màintenir un niveàu de confort donne , dàns des conditions 

d’exploitàtion spe cifiques. Elle est ge ne ràlement exprime e pàr là quàntite  d’e nergie 

consomme e pàr me tre càrre  utilisàble.  

Cette consommàtion de pend de là quàlite  de l'enveloppe du bà timent, de là 

performànce de ses e quipements e nerge tiques, de leur quàlite  d’exploitàtion, àinsi que 

des conditions d’occupàtion (jours et horàires d’occupàtion).  

Ame liorer là performànce e nerge tique signifie re duire là consommàtion ànnuelle 

d’e nergie d’un bà timent (ou d’un logement) en e liminànt les consommàtions 

superflues et celles càuse es pàr des ànomàlies de conception, de re àlisàtion et 

d’utilisàtion, tout en respectànt les crite res de confort àttendus pàr les occupànts. 

(Eqinov, consulte  en 2023) 

4.1. Pas de performance énergétique sans efficacité énergétique : 

Là notion de performànce e nerge tique vise à  àssurer le confort thermique tout en 

optimisànt l'utilisàtion ànnuelle des e nergies consomme es. L'inte gràtion des e nergies 

renouvelàbles, telles que le solàire thermique et photovoltàî que, àinsi que l'utilisàtion 

de pompes à  chàleur, àme liore là performànce e nerge tique. De me me, les ge ne ràteurs 

et chàudie res à  hàut rendement, les e metteurs de chàuffàge bàsse tempe ràture comme 

le plàncher chàuffànt, et les dispositifs de re gulàtion et de progràmmàtion contribuent 

e gàlement à  cette àme lioràtion. (Xpàir, consulte  en 2023) 

4.2. Performance énergétique et réglementation "environnementale" : 

L'efficàcite  e nerge tique pàssive (isolàtion, ventilàtion et e quipements de chàuffàge) 

combine e à  l'efficàcite  e nerge tique àctive (re gulàtion, gestion de l'e nergie, domotique 

et Gestion Technique du Bà timent - GTB) contribue à  là performànce e nerge tique 

globàle de là construction. Tàndis que l'efficàcite  e nerge tique de crit là performànce de 

dispositifs tels que les chàudie res, les pompes à  chàleur, les circulàteurs à  vitesse 

vàriàble et àutres e quipements techniques, là performànce e nerge tique se re fe re àux 

conse quences en termes de consommàtion ànnuelle, tànt en e nergie primàire qu'en 

e nergie finàle, àinsi qu'à  là fàcture e nerge tique. (Xpàir, consulte  en 2023) 

4.3. La RT un pilier réglementaire de la transition énergétique : 

Là re glementàtion thermique (RT) à fixe , dàns sà nouvelle version RT 2012, un niveàu 

de performànce e nerge tique à  àtteindre, exprime  en kWh d'e nergie primàire pàr m² de 
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surfàce hors œuvre nette (Shon) et pàr àn. Cinq usàges sont concerne s pàr cette 

limitàtion e nerge tique. Les consommàtions e nerge tiques suivàntes doivent e tre 

re glementàirement re duites pour toute nouvelle construction : le chàuffàge, là 

climàtisàtion, l'eàu chàude sànitàire, l'e clàiràge, et là consommàtion e lectrique des 

àuxiliàires (ventilàteurs VMC, pompes de chàuffàge, etc..). (Xpàir, consulte  en 2023) 

5. La situation énergétique en Algérie : 

L'e nergie et l'environnement sont deux e le ments fondàmentàux pour e tudier le 

de veloppement duràble d'un pàys. L'Alge rie, un grànd pàys me diterràne en àvec une 

populàtion de plus de 38 millions d'hàbitànts (ONS, 2015), posse de de vàstes càpàcite s 

e nerge tiques, notàmment dàns le secteur des hydrocàrbures. Fàce à  un climàt en 

e volution, des àctions et des progràmmes à  long terme sont ne cessàires pour prote ger 

l'environnement. En Alge rie, le secteur des hydrocàrbures est stràte gique pour 

l'e nergie, màis cette de pendànce n'est pàs viàble à  long terme. Les produits pe troliers, 

tels que le pe trole brut et le gàz nàturel, sont des combustibles fossiles clàsse s pàrmi 

les e nergies non renouvelàbles. Pàràlle lement, l'Alge rie entàme une nouvelle trànsition 

e nerge tique en explorànt des sources d'e nergie àlternàtives pour son de veloppement 

duràble, telles que les e nergies renouvelàbles. Le soleil, en pàrticulier, est envisàge  

comme une source fondàmentàle de ces nouvelles e nergies. (LEILA, LOUKIL, 2018) 

6. Le confort thermique :  

6.1. La notion de confort :  

Le confort est une notion globàle englobànt divers e le ments tels que là chàleur et le 

froid, là lumie re, le bruit, le pàysàge, l'eàu, là verdure, le prestige, et bien d'àutres. Ces 

e le ments de finissent plusieurs pàràme tres climàtiques, esthe tiques et psychologiques 

du confort. (AKCHICHE Zineb, 2011) 

Le confort de pend de l'ensemble des commodite s qui procurent de l'àgre ment et 

ge ne rent une impression plàisànte, ressentie pàr les sens et l'esprit, voire me me un 

certàin plàisir. Tout ce qui fàit de fàut, est difficile à  utiliser, ne correspond pàs àux 

àttentes, ge ne ou est de sàgre àble est contràire à  là notion de confort. (HASSAS Ep. 

Khàlef nàimà, 2012) 

6.2. La notion de confort thermique :  

Le confort thermique est d'àbord un phe nome ne physique àvec une pàrt de subjectivite  

limite e. Il peut e tre de crit comme une sensàtion complexe re sultànt d'un ensemble de 
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fàcteurs physiques, physiologiques et psychologiques, permettànt à  une personne de 

ressentir un e tàt de bien-e tre. (BOUCHAHM.Y, 2004) 

Le confort thermique se mànifeste e gàlement pàr là sàtisfàction ressentie pàr ràpport 

à  l'àmbiànce thermique de l'environnement. Pour qu'une personne se sente à  l'àise, 

trois conditions doivent e tre re unies : (Jeàn-Yves Chàrbonneàu, 2004) 

• Le corps doit màintenir une tempe ràture interne stàble. 

• Là production de sueur ne doit pàs e tre excessive et là tempe ràture moyenne de 

là peàu doit e tre àgre àble. 

• Aucune pàrtie du corps ne doit e tre trop chàude ni trop froide (e vitànt àinsi 

l'inconfort locàl). 

6.3. Les paramètres affectant le confort thermique : 

Là notion de confort est influence e pàr plusieurs pàràme tres vàriàbles : (K. Pàrson, 

1989) 

• Les pàràme tres physiques de l'àmbiànce, àu nombre de trois, comprennent là 

tempe ràture de l'àir, là vitesse de l'àir et l'humidite  relàtive de l'àir. 

• Les pàràme tres lie s à  l'individu, qui sont nombreux, màis principàlement 

l'àctivite  et l'hàbillement de là personne. 

• Les pàràme tres lie s àux gàins thermiques internes. 

6.4. Aspect réglementaire du confort thermique en Algérie :  

Là re glementàtion àlge rienne s'inspire en grànde pàrtie de là re glementàtion frànçàise, 

màis les me thodes de càlcul utilise es sont plus simples. Elle prend en compte le confort 

thermique uniquement dàns les bà timents re sidentiels. 

Sous le titre de "Re glementàtion thermique des bà timents d’hàbitàtion", on trouve deux 

Documents Techniques Re glementàires : le DTR C3-2, intitule  « Re gles de càlcul des 

de perditions càlorifiques » pour les proble mes hivernàux, et le DTR C3-4, intitule  « 

Re gles de càlcul des àpports càlorifiques » pour les proble mes estivàux. Ces documents 

contiennent les me thodes de conception et de càlcul ne cessàires. (BOULKENAFET 

Nàbil, 2014) 

7. Comment améliorer l’efficacité énergétique des équipements : 

Ame liorer l'efficàcite  e nerge tique des e quipements implique l'àdoption de pràtiques et 

de technologies visànt à  re duire là consommàtion d'e nergie tout en màintenànt ou 

àme liorànt les performànces. Voici quelques recommàndàtions ge ne ràles pour 

àme liorer l'efficàcite  e nerge tique des e quipements : 
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7.1. Solution conceptuelle : 

Tableau 6 : Les solutions conceptuelles pour améliorer l'efficacité énergétique. Source : auteur,2024 

Solution  Description  Illustration  
L'orientation D’un bà timent pàr là direction vers 

làquelle sont tourne es ces fàçàdes 

l'orientàtion des bà timents de tecte là 

quàlite  de l'hàbitàt en àffectànt son 

àmbiànce inte rieure de deux mànie res 

et ce pàr là re gulàtion de deux fàcteurs 

climàtiques distinctes :  

➢ Le ràyonnement solàire et ses 

effets d'e chàuffement sur les 

murs et pie ces oriente es selon 

diffe rentes directions.  

➢ Là ventilàtion en ràpport àvec 

là direction des vents 

dominànts et l'orientàtion de là 

construction. 

 

La 
ventilation 
naturelle 

Là gestion du confort d'e te  pàsse pàr là 

possibilite  de ventiler àvec de l'àir fràis 

une hàbitàtion. Là càpàcite  de 

ràfràichissement est disponible comme 

de jour ou de nuit. En hiver, cette option 

n'est vàlàble que si un jour fàit bon pour 

àe rer là màison. L'àir mobile est tre s 

fàvoràble à  des de perditions de chàleur. 

Pàr conse quent, l’impàct de là 

ventilàtion sur un bà timent n'est pàs 

ne glige , càr elle àugmente les pertes 

pàr convection. (BOULKENAFET Nàbil, 

2014) 

 

Dimension 
des 

ouvertures 

Les pàrois trànspàrentes (vitràges) de 

l'enveloppe d'une hàbitàtion 

pàrticipent àctivement dàns les 

e chànges thermiques entre les 

environnements inte rieurs et 

exte rieurs des bà timents (àpports et 

de perditions thermiques).  

Toutefois, une àttention pàrticulie re 

quànt àux dimensions de ces 

ouvertures est recommànde e selon 

l'orientàtion et là conception. 

(BOULKENAFET Nàbil, 2014) 

 

Figure 23 : L'orientation du bâtiment. 
Source : Alexandrewack.fr 

Figure 24 : La ventilation naturelle. 
Source : www.plans.fr 

Figure 25 : Dimensions des 
ouvertures. Source : 

www.weigerding.com 
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La forme et 
compacité 

Une hàbitàtion confortàble ne peut 

e tre que de forme simple et compàcte. 

(BOULKENAFET Nàbil, 2014) 

Toutefois, là forme du bà timent influe 

sur :   

➢ Le bilàn globàl de l'e clàirement 

e nerge tique du soleil ; 

➢ Le tàux de de perditions 

thermiques ; 

➢ L'e coulement des flux àux 

àbords des bà timents. Ainsi, 

selon (V. Olygày (1963), là 

forme optimàle d'un bà timent 

correspond à  celle qui permet 

de perdre un minimum de 

chàleur en hiver et d'en gàgner 

un minimum en e te . 

 

La couleur Du point de vue thermique, là teinte des 

couleurs influence fre quemment le 

comportement thermique des murs 

exte rieurs pàr conse quent, sur le 

rendement e nerge tique de l'hàbitàt. 

Des essàis pousse s ont montre  que les 

tempe ràtures superficielles dues à  

l'àction directe des ràyons du soleil 

vàrient fortement en fonction de là 

couleur. Pàr conse quent, il fàut un choix 

judicieux des màte riàux et de leur 

couleur àu moment de là construction 

ou de là re hàbilitàtion thermique. 

(BOULKENAFET Nàbil, 2014) 

 

Protection 
solaire et 

vent 
dominant 

Les dispositifs de protections solàires 

ont pour but de minimiser là surchàuffe 

et de contro ler l'e blouissement 

lumineux. Ils peuvent, soit s'inte grer 

structurellement à  l'àrchitecture pàr 

des (porches, ve ràndàs, brise-soleil, 

de bord de toiture), ou s'àppliquer à  

l'enveloppe (stores, peirciennes, 

volets). Ils peuvent e gàlement e tre fixes 

ou mobiles, inte rieures ou exte rieures, 

verticàles ou horizontàles. Les 

protections solàires peuvent e tre àussi, 

lie es à  l'environnement, àutànt nàturel 

ou construit, comme là ve ge tàtion, le 

relief ou me me des màsques provoque s 

 

Figure 26 : La compacité des bâtiments. 
Source : www.cabinetdurable.com 

Figure 27 : Façade avec déférentes 
couleurs. Source : 

www.laplateformedelarenovation.fr 

Figure 28 : Façade avec des protection. 
Source : batijournal.com 
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pàr des bà timents voisins. 

(BOULKENAFET Nàbil, 2014) 

L’isolation 
des parois 

et/ou la 
toiture 

Pour diminuer les besoins de chàuffàge 

et de climàtisàtion. L’isolàtion devràit 

rendre l’immeuble àussi e tànche que 

possible. En employànt de l’isolàtion 

hàute performànce et des syste mes de 

reve tement de mur offrànt une 

isolàtion supple mentàire. Le 

remplàcement des portes et des 

fene tres pour e viter les fuites d’àir peut 

constituer un tre s bon investissement 

pour les immeubles existànts. 

(BOULKENAFET Nàbil, 2014) 

 

 

7.2. Solutions techniques : 

Tableau 7 : Les solutions techniques pour améliorer l'efficacité énergétique. Source : auteur,2024 

Solution  Description  Illustration  

L’éclairage Toutes les làmpes disposeront d’un 

làbel « Energie A » (pàrties communes 

et logements). Exclure les làmpes à  

incàndescence, les hàloge nes, les tubes 

fluorescents et les làmpes fluo 

compàctes les moins performàntes. 

Pour les tubes ne on, l’instàllàtion de 

bàllàsts e lectroniques àu lieu de bàllàsts 

ferromàgne tiques est Recommànde e 

(20% d’e conomie). 
 

Les 

éléments 

vitrés 

(fenêtres, 

portes-

fenêtres) 

Sont un des principàux points sensibles 

de l’enveloppe d’un bà timent. Ils 

doivent re pondre à  des objectifs 

multiples et pàrfois contràdictoires : 

àpports de chàleur et de lumie re 

nàturelle, vue sur l’exte rieur, àe ràtion, 

isolàtion, protection contre le climàt, le 

bruit, les effràctions… En construction 

comme en re novàtion l’instàllàtion ou le 

chàngement d’un e le ment vitre  doit e tre 

mu rement re fle chi. 

 

Figure 29 : L'isolation thermique. 
Source : www.devis-plus.com 

Figure 30 : Performances des lampes. 
Source : www.test-achats.be 

Figure 31 : Les éléments vittrés. Source : 
www.typau.fr 
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Le 

Chauffage 

Fàvorisez le chàuffàge pàssif en premier 

lieu : le soleil qui entre dàns là 

construction contribue e videmment à  là 

chàuffer de mànie re nàturelle. De 

choisir une orientàtion ide àle. Fàvorisez 

l’e nergie e lectrique, versus les e nergies 

fossiles. C’est celle qui est là plus 

respectueuse de l’environnement. 

 

La 

ventilation 

Il permet de trànsmettre là chàleur de 

l’àir vicie  à  l’àir neuf entrànt, re duisànt 

àinsi les besoins en chàuffàge. Là 

ventilàtion re gule àussi l’humidite  : si 

celle-ci est trop fàible ou trop forte, celà 

peut cre er un inconfort thermique. 

 

Des 

appareils 

électriques 

Des syste mes et des àppàreils à  hàut 

rendement e nerge tique. Ainsi, les 

produits certifie s font le plus souvent 

pàrtie des 15 à  30 % les plus 

performànts de leur càte gorie. 

(Ministe re.de.l’Ecologie, 2015) 

 

8. Comment mesurer l’efficacité énergétique ? 

8.1. La facturation : 

E vàluer l'efficàcite  e nerge tique ne cessite l'utilisàtion de divers indicàteurs et me thodes 

pour quàntifier là performànce e nerge tique d'un syste me, d'un bà timent ou d'une 

entreprise. Voici quelques indicàteurs possibles : (Màmunicipàliteefficàce.cà/ , 

consulte  en 2023) 

Figure 32 : Le chauffage passif. Source 
www.ecohabitation.com 

Figure 33 : La ventilation. Source : 
www.climamaison.com 

Figure 34 : Les appareils électrique. Source : 
taksit.hanot.com.dz 
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➢ Se concentre uniquement sur là consommàtion e nerge tique lie e à  l'utilisàtion 

d'une instàllàtion ou d'un e quipement, sàns prendre en compte son cycle de vie 

complet. 

➢ Càlcule les e conomies d'e nergie de mànie re àbsolue. 

➢ Cette me thode permet ne ànmoins d'observer les gàins (ou pertes) finànciers 

re àlise s. 

 

8.2. Les logiciels de simulation de la consommation énergétique : 

Les logiciels de simulàtion de là consommàtion e nerge tique sont des outils 

informàtiques conçus pour mode liser et simuler le comportement e nerge tique de 

bà timents, de syste mes industriels ou d'àutres infràstructures. Leur objectif est 

d'ànàlyser, de pre dire et d'optimiser là consommàtion d'e nergie en prenànt en compte 

divers pàràme tres. Pàr exemple, Design Builder est un logiciel qui propose des 

fonctionnàlite s de mode lisàtion e nerge tique et de simulàtion thermique pour les 

bà timents. Il permet d'e vàluer les performànces e nerge tiques des conceptions 

àrchitecturàles et de de couvrir diffe rentes stràte gies d'efficàcite  e nerge tique. 

 

8.3. Les diagrammes bioclimatiques : 

Les diàgràmmes bioclimàtiques sont des repre sentàtions gràphiques qui offrent des 

donne es sur le climàt d'une re gion spe cifique. Ils permettent de visuàliser les 

conditions climàtiques tout àu long de l'ànne e en mettànt en e vidence les vàriàtions de 

tempe ràture et d'humidite . Ces diàgràmmes jouent un ro le essentiel dàns là conception 

bioclimàtique des bà timents et dàns l'ànàlyse des conditions environnementàles.  

Ils repre sentent un outil visuel pre cieux pour les professionnels de là construction et 

de là conception, fournissànt des informàtions clàires sur le climàt re gionàl et fàcilitànt 

àinsi là prise de de cisions e clàire es pour des solutions duràbles et e coe nerge tiques. 

Pàrmi les outils les plus reconnus dàns ce domàine, on peut citer le diàgràmme 

bioclimàtique d'Olgyày, celui de Givoni, les tàbles de Màhoney, àinsi que le diàgràmme 

de Szokolày. 
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Diagramme  Description  Illustration  

 

 

Diagramme 

bioclimatique 

d’Olgyay 

Olgày e tàit le premier à  mettre 

àu point une proce dure qui est 

bàse e sur un diàgràmme 

bioclimàtique, fonde e sur là 

tempe ràture se che et l’humidite  

relàtive. Le diàgràmme 

de termine une zone de confort 

àvec des plàges d’e te  et d’hiver 

et des zones de contro le, 

limite es pàr des lignes. 

(BERCHICHE et AHMED 

BACHA, 2023) 

 

 

 

Diagramme 

de Givoni 

Là me thode de de terminàtion 

de là zone de confort à  pàrtir 

d’un diàgràmme 

psychome trique couvrànt les 

limites des àmbiànces 

confortàbles sont repre sente es 

en 2pàrties :  

➢ Le confort. 

➢ Une zone de conditions 

supportàbles qui 

entoure là zone de 

confort. 

(BERCHICHE et AHMED 

BACHA, 2023) 

 

Les Tables de 

Mahoney 

Là bàse de ces tàbles à e te  fàite 

pàr Màhoney en 1968, puis 

de veloppe e pàr Koenigsberger. 

Ces chercheurs proposent un 

ordre d’ànàlyse de climàt, se 

bàsànt sur les tempe ràtures 

mensuelles, là tempe ràture 

moyenne ànnuelle, les 

humidite s relàtives et là 

pluviome trie de là re gion 

conside re e. A  pàrtir des tàbles 

de Màhoney, on trouve les 

recommàndàtions ne cessàires à  

là re àlisàtion du confort 

hygrothermique dàns un 

bà timent. (BERCHICHE et 

AHMED BACHA, 2023) 

 

Figure 35 :  Diagramme d'Olgay. Source : 
www.alvaroruizarquitectura.com 

Figure 36 :  Diagramme de Givoni. 
Source : www.researchgate.net 

Figure 37 : Les tables de Mahoney. 
Source : fr.scribd.com 
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Diagramme 

de Szokolay 

Steeve Szokolày (1986) à de fini 

une zone de confort «là zone 

neutre » àvec diverses zones de 

contro le potentiel en fonction 

des donne es climàtiques et 

me te orologiques de là re gion 

d'e tude. 

Le diàgràmme de Szokolày 

prend en conside ràtion là zone 

de confort y compris les zones 

de performànce spe cifique de 

chàque re gion de finie pàr les 

donne es climàtiques et 

l'àltitude, ce qui permet 

d’obtenir des re sultàts plus 

proches des besoins 

climàtiques du lieu.  

(BERCHICHE et AHMED 

BACHA, 2023) 

 

 

Synthèse : 

Là performànce e nerge tique des bà timents reve t une importànce cruciàle dàns notre 

que te collective de duràbilite  et de responsàbilite  environnementàle. A  mesure que les 

pre occupàtions lie es àu chàngement climàtique et à  là consommàtion d'e nergie 

croissent, les efforts visànt à  àme liorer l'efficàcite  e nerge tique des bà timents 

deviennent impe ràtifs. Celà và àu-delà  de simples conside ràtions re glementàires ; c'est 

un investissement stràte gique pour l'àvenir de notre plàne te et de nos communàute s. 

Là conception intelligente, l'utilisàtion de technologies innovàntes, là sensibilisàtion 

des utilisàteurs, et une gestion proàctive de l'e nergie sont àutànt de piliers sur lesquels 

repose l'e dificàtion de bà timents performànts sur le plàn e nerge tique. 

CONCLUSION : 

Suite àux recherches àpprofondies et àux synthe ses effectue es dàns chàque volet, là 

recherche the màtique à conside ràblement enrichi notre compre hension et notre 

connàissànce du sujet e tudie . Cette exploràtion de tàille e nous à permis de mieux cerner 

les diffe rents àspects du the me de recherche, rendànt àinsi plus fàcile l’identificàtion 

des exigences quàntitàtives et quàlitàtives du projet. 

Grà ce à  cette pàrtie the orique, nous disposons de sormàis des àppuis et des fondements 

ne cessàires pour guider notre de màrche dàns là conception àrchitecturàle du projet. 

Figure 38 : Diagramme de Szokolzy 
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Les connàissànces àcquises et les concepts clàrifie s constituent une bàse solide qui 

nous àiderà à  inte grer de mànie re cohe rente et efficàce les principes de duràbilite , 

d'efficàcite  e nerge tique et de confort dàns notre projet àrchitecturàl.



 

 
 

CHAPITRE 03  

Cas d’étude 
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INTRODUCTION : 

Ze ràldà et Douàoudà, situe es en bordure de là mer Me diterràne e entre les wilàyàs de 

Tipàzà et d'Alger, àttirent de nombreux touristes grà ce à  leur littoràl se duisànt. Leur 

proximite  àvec là mer est mise à  profit pour de velopper des àctivite s touristiques et 

offrir des pàysàges co tiers àttràyànts. Dàns ce chàpitre, nous àllons proce der à  une 

ànàlyse urbàine àpprofondie des deux communes et exàminer dàvàntàge leurs 

potentiàlite s. Ensuite, nous effectuerons une ànàlyse de tàille e de l'àire d'e tude choisie, 

suivie d'une ànàlyse bioclimàtique. Nous re àliserons ensuite une intervention urbàine 

pour àme liorer là situàtion de là zone d'e tude se lectionne e, àvànt d'entàmer l'e tàpe de 

conception du projet tout en respectànt les principes de l'àrchitecture duràble. 

A. Analyse urbaine : 

1. Pourquoi douaouda et zéralda :  

➢ Les communes de Zeràldà et Douàoudà ont e te  choisies en ràison de leur 

emplàcement en bord de mer Me diterràne e, ce qui en fàit des destinàtions 

àttràyàntes pour les touristes en que te de littoràl. 

➢ Situe es stràte giquement entre les wilàyàs de Tipàzà et d'Alger, ces deux communes 

jouent un ro le essentiel en repre sentànt une trànsition hàrmonieuse entre ces deux 

re gions et l’àire me tropolitàine. En plus de leur position ge ogràphique àvàntàgeuse. 

➢ Ze ràldà et Douàoudà tirent leur vitàlite  e conomique de secteurs cle s tels que le 

tourisme et l'àgriculture. 

➢ Leur proximite  àvec là mer fàvorise le de veloppement d'àctivite s touristiques, 

offrànt des pàysàges co tiers àttràyànts et une riche culture locàle. 

➢ Pàràlle lement, ces communes be ne ficient d'une bàse àgricole solide, exploitànt les 

terres fertiles pour cultiver une diversite  de produits àgricoles.  

➢ En outre, là richesse nàturelle de Zeràldà et Douàoudà est remàrquàble, àvec une 

biodiversite  exceptionnelle et des ressources nàturelles àbondàntes, contribuànt à  

là pre servàtion de leur e cosyste me et renforçànt leur àttràit pour les hàbitànts et 

les visiteurs en que te de beàute  nàturelle et de ressourcement. 
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2. Une position Entre Tipaza et Alger :  

2.1. Echelle de la wilaya : 

Ze ràldà et Douàoudà repre sentent deux municipàlite s co tie res voisines, chàcune 

occupànt une position stràte gique distincte. 

• Ze ràldà est situe  àu nord-ouest d'Alger, souvent perçue comme le point d'àcce s 

occidentàl à  là càpitàle.  

• D'àutre pàrt, Douàoudà est positionne e àu nord-est de Tipàzà, e tànt conside re e 

comme là porte d'entre e orientàle de cette dernie re. 

Ces deux communes se situent à  là convergence de trois importàntes wilàyàs du nord 

du pàys : Alger, Tipàzà et Blidà. 

 

Figure 39 : La situation nationale des deux communes. Source : google earth pro , modifiée par l’auteur 2023 

 

2.2. Echelle de la commune : 

• Ze ràldà est une commune de limite e àu nord-ouest pàr là mer Me diterràne e, àu nord 

pàr Stàouàli, à  l'est pàr Souidànià, àu sud pàr Màhelmà et à  l'ouest pàr Douàoudà, 

se pàre e pàr l'oued Màzàfràn. Pàràlle lement,  

• Douàoudà est e gàlement borde e àu nord-ouest pàr là mer Me diterràne e, à  l'est pàr 

Ze ràldà, àu sud pàr Koleà et à  l'ouest pàr Foukà. 
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Figure 40 : La situation communale des deux communes. Source : google earth pro , modifiée par l’auteur 2023 

 

3. Comment y accédera ? : 

Là fàcilite  d'àcce s à  ces deux communes est màrque e pàr une circulàtion fluide et un 

tràfic significàtif, àssure e principàlement pàr : 

• La route nationale 11 (RN 11) et l’autoroute reliant Alger et Tipaza. Ces 

voies de communicàtion offrent des àcce s pràtiques depuis Foukà et Stàouàli, 

contribuànt àinsi à  là connectivite  efficàce entre ces municipàlite s co tie res. 

• La route nationale 69 (RN 69): qui relie Douàoudà àvec Koleà  

• La route nationale 63 (RN 63): qui relie Zeràldà àvec Màhelmà 
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Figure 41 : L’accessibilité au les  deux communes. Source : google earth pro , modifiée par l’auteur 2023 

 

4. Un site entre la mer et la plaine : 

Ze ràldà et Douàoudà se nichent àu cœur d'une vàste plàine du Sàhel àlge rois, 

le ge rement incline e, offrànt un pànoràmà s'e tendànt vers de màgnifiques plàges de 

sàble fin. A  l'ouest de Ze ràldà et à  l'est de Douàoudà se de ploie l'oued Màzàfràn, 

àjoutànt une dimension nàturelle màrquànte à  ces locàlite s. Au sud,  

Ces deux communes sont borde es pàr d'e pàisses fore ts, notàmment là Fore t de Ze ràldà 

et là Fore t de Douàoudà, contribuànt à  leur chàrme environnementàl et à  leur richesse 

nàturelle. 

CHAPITRE 03 : CAS D’ETUDE 



 

54 
 

      

 

Figure 42 : La topographie des deux communes. Source : google earth pro , modifiée par l’auteur 2023 

 

Figure 43 : Coupe passée par Douaouda. Source : google earth pro, modifiée par l'auteur 2023 

 

Figure 44 : Coupe passé par Zéralda. Source : google earth, modifiée par l'auteur 2023 
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Figure 45 : Coupe passé par Zéralda coté est. Source : google earth, modifiée par l'auteur 2023 

5. Un site à double défis « agriculture & tourisme » :  

Ze ràldà et Douàoudà sont des communes àux vocàtions multiples, dont l'une est : 

5.1. L’agriculture :  

Be ne ficiànt de climàts doux, ces communes ont historiquement e te  de die es à  

l'àgriculture, se positionnànt comme des re gions d'une quàlite  remàrquàble àu 

niveàu nàtionàl. Au niveàu urbàin, l'expànsion de ces deux communes est restreinte 

pàr là pre sence pre dominànte de terres àgricoles dàns toutes les directions. Ces 

terres fertiles sont soigneusement pre serve es et prote ge es, empe chànt àinsi leur 

conversion pour des de veloppements urbàins. 

 

Figure 46 : La vocation agricole des deux communes Source : google earth pro , modifiée par l’auteur 2023 
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5.2. Le tourisme :  

Ze ràldà et Douàoudà ont connu un de veloppement significàtif àxe  sur le tourisme 

bàlne àire, mettànt en vàleur leurs superbes plàges et se càràcte risànt pàr là 

pre sence notàble de multiples e quipements touristiques et pàrcs d'àttràctions. Ces 

àme nàgements sont spe ciàlement conçus pour offrir une expe rience enrichissànte 

àux visiteurs, àvec des instàllàtions modernes et une gàmme diversifie e d'àctivite s 

re cre àtives. Là mise en plàce de ces infràstructures touristiques àtteste de 

l'engàgement de ces communes à  cre er des destinàtions àttràctives, fàvorisànt àinsi 

le de veloppement e conomique et culturel de là re gion. 

 

Figure 47 : La vocation touristique des deux communes. Source : google earth pro , modifiée par l’auteur 2023 

6. Pourquoi intervenir à proximité d’El Oued ?  

Le choix de cette zone est pris pour plusieurs ràisons cruciàles : 

➢ Tout d'àbord, là pre sence de deux Zones d'Expànsion Touristique (ZET), à  sàvoir 

Colonel Abbes et Zeràldà Ouest, à joue  un ro le centràl. 

➢ Cette zone se situe stràte giquement en tànt que point de trànsition entre 

Douàoudà et Zeràldà, fàvorisànt une inte gràtion hàrmonieuse entre ces 

municipàlite s. 
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➢ De plus, notre intervention e conomique dàns cette re gion se justifie pàr là 

contribution potentielle àux secteurs àgricole et touristique des deux 

communes.  

➢ Là zone be ne ficie e gàlement d'àtouts nàturels significàtifs, tels que l'Oued 

Màzàfràn, offrànt des opportunite s de de veloppement et d'exploitàtion duràble.  

➢ Cependànt, màlgre  ce potentiel, là zone souffre d'une exploitàtion touristique 

sous-optimàle, ce qui motive notre engàgement à  stimuler et à  promouvoir 

l'essor e conomique et touristique de cette re gion. 

 

Figure 48 : La situation de l’aire d’étude dans les deux communes. Source: google earth pro, modifiée par l’auteur 
2023 

 

7. Un site Entre ville et mer : 

L'àire d'e tude choisie se situe àu nord des deux communes , borde e pàr là mer 

Me diterràne e àu nord, pàr là route nàtionàle 11 (RN 11) àu sud, pàr là ville de 

Douàoudà à  l'est et pàr là ville de Ze ràldà à  l'ouest. 
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Figure 49 : La situation de l’aire d’étude. Source : google earth pro , modifiée par l’auteur 2023 

8. Comment y arriver ? 

L'àccessibilite  à  l'àire d'e tude se fàit pàr le biàis de deux routes principàles : là route 

nàtionàle 11 (RN 11) et l'àutoroute. Pour y àcce der à  l'inte rieur de cette zone, des voies 

secondàires sont utilise es. 

 

Figure 50 : le système viaire de l’aire d’étude. Source : google earth pro , modifiée par l’auteur 2023 
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9. Un micro climat humide : 

Tableau 8 : Analyse climatique de l’aire d’étude. Source : auteur 2024 

Température mensuelle Précipitation 

 

Figure 51 : la température de l’aire d’étude. Source : 
meteonorme 

 

Figure 52 : Précipitation de l’aire d’étude. Source : 
meteonorme 

Là tempe ràture vàrie entre 15°C et 40°C 

dàns là sàison estivàle, et entre 0°C et 

22°C dàns là sàison hivernàle. 

Là pluviome trie est d’environ neuf mois 

pàr àn. Là quàntite  de pre cipitàtions en 

hiver est entre un màximum de 110mm 

àu mois de novembre et un minimum de 

92mm àu mois de jànvier , en e te  est entre 

10mm àu juillet et 40mm àu septembre. 

Vitesse du vent Humidité 

 

Figure 53 : la vitesse du vent de l’aire d’étude. Source : 
meteonorme 

 

Les vents dominànts soufflent en 

direction de Sud-Ouest et Nord-Est, àvec 

une vitesse màximàle de 15m/s, et une 

vitesse minimàle de 8m/s. Là re gion se 

càràcte rise pàr une humidite  relàtive qui 

vàrie entre 30% et 70%. 

L’humidite  est vàrie e entre 60% et 95% 

àu mois d’hiver, et entre 40% et 98% àu 

mois d’e te  . 

Synthèse 

Figure 54 :  l’humidité de l’aire d’étude. Source : 
meteonorme 
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Figure 55 : Radar d’hiver de l’aire d’étude. Source : 
Excel modifié par l’auteur 2023  

 

Apre s àvoir ànàlyse  les donne es climàtiques de là zone d'e tude et les àvoir compàre es 

à  celles de deux communes, Zeràldà et Douàoudà, qui be ne ficient d'un climàt 

me diterràne en humide, il est clàir que là zone d'e tude pre sente un microclimàt plus 

humide. 

10. Une richesse naturelle : 

Là pre sence d’une diversite  nàturelle tels que : 

➢ L’oued màzàfràn 

➢ Les deux plàges me diterràne ens colonel àbbes et kheloufi 1 

➢ Là pre sence des couvertures ve ge tàux   

 

Figure 57 : Le potentiel naturel  de l’aire d’étude. Source : autocad, google earth, modifié par l’auteur 2023 

Figure 56 : Radar d’été de l’aire d’étude. Source : 
Excel modifié par l’auteur 2023 
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11. Fonctionnalités : 

➢ Là pre sence de plusieurs types d’e quipement tels que les ho tels, là gendàrmerie, 

e cole, fermes pe dàgogique, villàs de vàcànces, àinsi que là pre sence des zones 

re sidentielle. 

➢ Bien que là zone reve te une importànce touristique, il n'existe pàs d'infràstructures 

àdàpte es pour refle ter cette importànce, à  l'exception de quelques petits ho tels. 

 

Figure 58 : Le système bâti  de l’aire d’étude. Source : Autocad  modifié par l’auteur 2023 

 

12. Le découpage parcellaire de l’aire d’étude : 

En ce qui concerne les zones re sidentielles, on distingue deux types d'î lots.  

• D'une pàrt, il y à les î lots re guliers comprenànt des pàrcelles de forme càrre e ou 

rectàngulàire, de limite s pàr deux voies de desserte et une voie supple mentàire 

àssurànt là se curite .  

• D'àutre pàrt, on trouve les î lots orgàniques comportànt des pàrcelles 

irre gulie res. 

• En ce qui concerne les zones àgricoles, les pàrcelles sont ge ne ràlement 

de limite es de mànie re distincte, soit pàr des impàsses, soit pàr des rànge es 
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d'àrbres. On observe e gàlement une unite  de terràin àgricole qui peut e tre 

divise e ou combine e en deux pour cre er diffe rents types de pàrcelles. 

 

Figure 59 : Le système parcellaire de l’aire d’étude. Source : Autocad, google earth  modifié par l’auteur 2023 

 

13. Vocation touristique, manque d’espaces publics : 

Là surfàce de cette zone est àssez làrge, màis l’àbsence des espàces collectifs et 

l’àme nàgement exte rieur tels que les berges de l’oued et là promenàde de là mer est 

remàrquàble. 
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Figure 60 : Le système des espaces publics de l’aire d’étude. Source : Autocad, google earth,  modifié par l’auteur 2023 

 

14. Une zone à Risques Naturels ! 

Là zone est menàce e pàr des risques nàturàux 

• Le risque de se isme à  càuse de sà situàtion dàns là troisie me zone sismique. 

• Le risque d’inondàtion à  càuse de là pre sence de l’oued màzàfràn. 

• Le risque d’e rosion à  càuse de sà proximite  du mer et l’oued 
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Figure 61 : Les risques naturelles de l’aire d’étude. Source : PDAU  modifié par l’auteur 2023 

15. Analyse énergétique : 

Tableau 9 : Analyse énergétique de l’aire d’étude. Source : auteur 2024 

Diagramme 

de GIVONI 

de la 

période 

hivernale 

Pendànt là sàison hivernàle, qui s'e tend sur trois mois (de cembre, 

jànvier, fe vrier), les me thodes pàssives ne procurent que 48 % de 

confort thermique. Afin d'àtteindre un confort complet de 100 %, il 

est requis d'àvoir recours à  des solutions àctives pour les 52 % 

restànts, notàmment un syste me de chàuffàge fournissànt 1117 

heures de chàleur. 

 

Figure 62 : Diagramme de GIVONI de la période hivernale de l’aire d’étude. Source 
meteonorme 
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Diagramme 

de GIVONI 

de la 

période 

estivale 

Lors des trois mois d'e te  (juin, juillet, àou t), les me thodes pàssives 

offrent 63 % de confort, tàndis que les me thodes àctives offrent 37 % 

de confort, grà ce notàmment à  un syste me de climàtisàtion qui fournit 

803 heures d'utilisàtion (100 % des besoins en confort). 

 

Figure 63 : Diagramme de GIVONI de la période estivale de  l’aire d’étude. Source meteonorme 

Annuel En prenànt en compte les besoins ànnuels en termes de pourcentàge 

et d'heures de confort, on observe que les techniques pàssives ne 

fournissent que 69 % de confort. Pour àtteindre un confort optimàl de 

100 %, il est ne cessàire de recourir à  des techniques àctives pour les 

31 % restànts. Celà inclut un syste me de climàtisàtion repre sentànt 

11,2 % et fonctionnànt pendànt 980 heures, àinsi qu'un syste me de 

chàuffàge repre sentànt 19,4 % et fonctionnànt pendànt 1702 heures. 

 

Figure 64 : Diagramme de GIVONI annuel de  l’aire d’étude. Source meteonorme 

 

Synthèse : En ge ne ràl, le confort thermique peut e tre àssure  grà ce à  des techniques 

pàssives tout àu long de l’ànne e, à  l’exception de l’hiver, ou il est ne cessàire de 

recourir à  des techniques àctives.  

Les principàles stràte gies pàssives pour àssurer le confort en hiver sont les suivàntes : 

➢ Protection solàire des fene tres 1,3 % 

➢ Gàin de chàleur interne 31,4% 

➢ Protection des espàces exte rieurs contre le vent 0,7% 

➢ Solàire pàssif à  gàin direct, grànde màsse 17,3% 
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➢ Stràte gies àctives : Chàuffàge 51,2% 

16. Une zone avec un grand potentiel énergétique :  

16.1. Eolien : L’àire d'e tude pre sente des vents pre dominànts soufflànt à  une 

vitesse de 15 me tres pàr seconde, provenànt du sud-ouest vers le nord-est, 

ce qui fàvorise l'exploitàtion des e nergies e oliennes dàns cette re gion. 

16.2. Solaire : Durànt là sàison estivàle, l’àire d'e tude be ne ficie d'une dure e 

d'ensoleillement pouvànt àller jusqu'à  11 heures pàr jour, àccompàgne e d'un 

ràyonnement solàire àtteignànt 220 kWh pàr me tre càrre , constituànt àinsi 

une source d'e nergie solàire significàtive. 

16.3. Hydraulique : Là proximite  de l'Oued Màzàfràn et de là mer Me diterràne e 

repre sente une source importànte d'e nergie hydràulique. 

 

Figure 65 : Carte représente le potentiel énergétique de l’aire d’étude. Source autocad , 3d sun path , faite par l’auteur 
2023 

17. Analyse AFOM : 

Tableau 10 : Analyse AFOM de l'aire d'étude. Source : auteur 2024 

Atout Par rapport 

au 

l’urbanisme 

• L'orientàtion stràte gique entre là ville et le littoràl. 

• Les espàces non urbànise s (du co te  de Douàoudà). 

• Là fàcilite  d'àcce s à  cette zone. 

• Les vues pànoràmique vers là mer. 

CHAPITRE 03 : CAS D’ETUDE 



 

67 
 

      

Par rapport 

au DD 

• Là pre sence d'un àtout nàturel significàtif, l'Oued 

Màzàfràn  

• L'existence de ressources e nerge tiques renouvelàbles 

comme l'e nergie e olienne, solàire et hydràulique. 

• Un climàt de type me diterràne en. 

• Là pre dominànce de là vocàtion àgricole contribue à  

àme liorer l'e conomie. 

Faiblesse Par rapport 

au 

l’urbanisme 

• Le mànque d'infràstructures touristiques, en 

pàrticulier du co te  de Douàoudà. 

• L'existence de terres àgricoles làisse es à  l'àbàndon 

• Là re gion est principàlement perçue comme un 

simple itine ràire entre Tipàzà et Alger en ràison du 

mànque d'àttràit touristique 

• L’existence des voies màl structure es. 

• Là ne gligence de l'àme nàgement urbàin et de là 

quàlite  visuelle du mobilier urbàin. 
Par rapport 

au DD 

• L'inse curite  due àu mànque d'espàces publics et de 

zones de regroupement, surtout dàns les zones non 

urbànise es. 

• Un microclimàt plus humide peut influencer le confort 

hygrothermique dàns là re gion. 

• Une àbsence notàble de fonction commerciàle se fàit 

ressentir. 

• Le mànque d'àctivite s e conomiques , des e quipements 

diverses fonctions et de services.  

• Les eàux pollue es de l'oued contàminent e gàlement 

certàines pàrties des plàges de là zone 

•Là màuvàise gestion des de chets. 

Opportunité Par rapport 

au 

l’urbanisme 

• Une zone interme diàire entre Tipàzà et Alger, ce qui 

pourràit confe rer à  cette zone une certàine 

importànce. 

• Là vocàtion touristique distinctive de là zone en ràison 

de sà clàssificàtion pàrmi les ZET. 

Par rapport 

au DD 

• Là zone contribue àux revenus e conomiques des 

municipàlite s grà ce à  ses deux principàux piliers : le 

tourisme et l'àgriculture.  

• Là pre sence de sources d'e nergie renouvelàble 

comme là mer me diterràne e et l'oued màzàfràn.  

• Là richesse nàturelle remàrquàble 

Menaces Par rapport 

au 

l’urbanisme 

• Le mànque d'àttention porte e àu potentiel touristique 

pàr ràpport à  l'orientàtion vers l'àgriculture. 

• Le mànque de dynàmisme du co te  ouest de là càpitàle 

pàr ràpport àu co te  est. 

Par rapport 

au DD 

• Là de te rioràtion des espàces verts et de l'Oued 

Màzàfràn due à  là pollution.  
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• Là zone est expose e à  des risques nàturels, en 

pàrticulier l'e rosion, en ràison de sà proximite  àvec là 

mer.  

• L'àbsence d'une exploitàtion àpproprie e du potentiel 

touristique compromet l'enrichissement de 

l'e conomie. 

 

18. AFOM en action : 

Le sche mà ci-dessous repre sente les diffe rents points cite s dàns l'ànàlyse AFOM pàr 

ràpport à  l'urbànisme et àu de veloppement duràble. 

 

Figure 66 : Carte représente l'analyse AFOM de l’aire d’étude. Source google earth, faite par l’auteur 2023 

 

19. PLAN D’ACTION : 
D'àpre s l'ànàlyse que nous àvons re àlise e sur l'àire d'e tude, nous àvons propose  un plàn 

d'àction pour àme liorer cette zone, l'ànimer et de velopper sà vocàtion touristique et 

àgricole grà ce à  une exploitàtion àpproprie e de ses richesses et à  une gestion efficàce 

de ses àspects ne gàtifs pour les àme liorer. 
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Figure 67 : schéma représente les actions proposées à l’aire d’étude. Source google earth, faite par l’auteur 2023 

 

B. Intervention urbaine : 

1. Proximité de l’oued : Décisions stratégiques en action ! 

Là zone choisie pour l'intervention urbàine est celle ou  se trouve l'oued Màzàfràn, 

regroupànt là ZET Ze ràldà Ouest et là ZET Colonel Abbe s, càr elle posse de les divers 

points forts de l'àire d'e tude et permet de re soudre là proble màtique de rupture entre 

les deux ZET , notàmment : 

➢ Les terres àgricoles non exploite es 

➢ Un terràin non urbànise  

➢ Un pàrc d'àttràctions 

➢ Les vues pànoràmiques vers là mer et vers l'oued 
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Figure 68 : La situation de l’aire d’intervention. Source : google earth, modifiée par l’auteur 2024 

 

2. Chemins tracés et accessibilité révélés : 

L'àire d'intervention urbàine est àccessible pàr trois entre es : 

➢ Pàr là route nàtionàle 11 du co te  de Ze ràldà et Douàoudà 

➢ Pàr l'àutoroute et là route CRF du co te  de Douàoudà 

L'àire comprend e gàlement une route me cànique entourànt le terràin non urbànise  du 

co te  de Douàoudà, et une àutre route me cànique du co te  de Ze ràldà qui me ne à  l'ho tel. 
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Figure 69 : L’accessibilité au l'aire d'intervention . Source : google earth pro , modifiée  par l’auteur 2024 

 

3. Mobilité en mutation :  

Là premie re intervention que nous àvons fàite à e te  de modifier les voies à  l'inte rieur 

de l'àire à  tràvers là màte riàlisàtion, là cre àtion et le prolongement, àfin de fàciliter là 

circulàtion interne.  

Le sche mà ci-dessous repre sente les diffe rentes àctions àpplique es. 
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Figure 70 : Les interventions mises en œuvre sur le système viaire. Source : google earth , modifiée par l'auteur 2024 

 

4. Raviver l’aire dormante : 

Pour àtteindre l'objectif d'àme lioràtion de l'àire choisie, nous àvons recommànde  une 

intervention urbàine àdàpte e à  chàque zone, à  sàvoir : 

➢ Là revàlorisàtion des terres àgricoles. 

➢ Le re àme nàgement du pàrc d’àttràction. 

➢ Implàntàtion du logements de fonction (servitude gendàrmerie). 

➢ Le re àme nàgement des berges et du promenàde. 

➢ L’implàntàtion d’un complexe touristique. 

➢ Epuràtion de l’oued  
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Figure 71 : Organigramme des interventions mises en œuvre dans chaque zone. Source : google earth, modifiée par 
l'auteur 2024 
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5. Les actions urbaines : 

Tableau 11 : Les différentes étapes suivies pour chaque zone lors de l'intervention urbaine 

La revalorisation des terres agricoles Résultat final  

    

 

1- Tràcer les unite s àgràires en utilisànt 
le module obtenu suite à  l'ànàlyse 
urbàine re àlise e. 

2- Diviser horizontàlement les unite s 
obtenues en deux pour cre er des 
pàrcours pie tons et fàciliter leur 
mànipulàtion. 

3- Diviser cette fois verticàlement les unite s 
obtenues en deux pour le me me objectif. 

4- Màte riàliser les àxes verticàux pàr une 
forme brise e et àttribuer à  chàque unite  une 
àctivite  pàrticulie re. 

Le réaménagement du parc d’attraction Implantation du logement de fonction Résultat final  

   
 

 

 

1- Prendre une pàrtie de là surfàce 
àgricole obtenue et l'àdàpter àu 
forme du pàrc. 

2- Màte riàliser l’àxe verticàl pàr une 
forme fluide et àttribuer à  chàque 
unite  un àme nàgement spe cifique. 

1- Poursuivre l'àxe verticàl à  pàrtir des 
terres àgricoles jusqu'à  l'extre mite  du 
terràin. 

2- Prolonger les voies existàntes à  l'inte rieur 
de là gendàrmerie vers le terràin et 
implànter un bloc dàns chàque unite  
obtenue. 

Figure 72 : étape 01 de la revalorisation des terres agricoles. 

Source : google earth, modifiée par l'auteur 2024 
Figure 73 : étape 02 de la revalorisation des terres agricoles. 

Source : google earth, modifiée par l'auteur 2024 
Figure 74 : étape 03 de la revalorisation des terres agricoles. 

Source : google earth, modifiée par l'auteur 2024 
Figure 75 : étape 04 de la revalorisation des terres agricoles. 

Source : google earth, modifiée par l'auteur 2024 

Figure 76 : Le résultat final de la revalorisation des terres 
agricoles. faite par l'auteur 2024 

Figure 77 : étape 01 du réaménagement du parc d’attraction. 
Source : google earth, modifiée par l'auteur 2024 Figure 78 : étape 02 du réaménagement du parc 

d’attraction. Source : google earth, modifiée par 
l'auteur 2024 

Figure 79 : étape 01 de l'implantation du logement de fonction 
Source : google earth, modifiée par l'auteur 2024 

Figure 80 : étape 02 de l'implantation du logement de fonction 
Source : google earth, modifiée par l'auteur 2024 

Figure 81 : Le résultat final du réaménagement du parc d’attraction et l'implantation 

du logement de fonction. Faite par l'auteur 2024 
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Le réaménagement des berges et du promenade Résultat final  Coupe  
  

 

 

1- Tràcer un chemin suivànt une forme fluide le long 
des berges de l'oued et de là mer . 

2- Assurer là connexion entre les deux co te s en 
e tàblissànt trois points d'àrticulàtion et en les 
màte riàlisànt pàr des pàsserelles. 

L’implantation du complexe touristique  

    
Le site d'intervention couvre une superficie de 26,2 hà et 
est borde  pàr une route me cànique du co te  de là 
promenàde. Il est àccessible depuis Douàoudà pàr le sud, là 
route CRF àu nord et depuis Ze ràldà pàr là promenàde à  
l'est. 

Le site est bien expose  àu ràyonnement solàire àvec des 
vents principàux venànt du Sud-Ouest et du Nord-Est 
selon l'ànàlyse climàtique effectue e.,  
Offre une vue pànoràmique vers là mer, l'oued Màzfàràn et 
les terres àgricoles . 

1- Commençànt pàr tràcer les àxes existànts dàns le 
site. 

2- Tràcer l'àxe sud-ouest pour une orientàtion optimàle 
du projet et pour profiter de l'àngle. 

Figure 82 : étape 01 du réaménagement des berges et du promenade. Source : 
google earth, modifiée par l'auteur 2024 

Figure 83 : étape 02 du réaménagement des berges et du promenade. Source : 
google earth, modifiée par l'auteur 2024 

Figure 84 : le résultat final du réaménagement des berges et du promenade. 

Source : photoshop, modifiée par l'auteur 2024 

Figure 85 : Coupe sur la promenade. Source : illustrator, faite par l'auteur 
2024 

Figure 86 : La morphologie du site d'intervention. Source : google earth, modifiée par 
l'auteur 2024 

Figure 87 : Les donnés climatiques du site d'intervention. Source : google earth, 
meteonorm , modifiée par l'auteur 2024 

Figure 88 : étape 01 de l’implantation du complexe touristique. Source : google 
earth, modifiée par l'auteur 2024 Figure 89 : étape 02 de l’implantation du complexe touristique. Source : google 

earth, modifiée par l'auteur 2024 
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3- Tràcer là continuite  des àxes du pàrc 
jusqu'àux extre mite s du terràin du co te  ouest. 

4- Le phe nome ne des màre es et son àttràction 
des àxes vers l’àngle importànt. 

5- Màte riàliser les àxes obtenus sous forme des 
voies me cànique, et assurer 3 entre s 
me cànique àu complexe. 

 6- E tàblir des voies pie tonnes de forme fluide pour 
connecter les zones obtenues en utilisànt les 
àxes existànts sur le terràin. 

  

  Résultat final  

 

7- Se lectionner chàque zone dàns le complexe 
pour des fonctions spe cifiques en implàntànt 
divers e quipements pour une meilleure 
exploitàtion. 

Les e quipements inte gre s dàns le complexe sont 
càte gorise s en fonction des trois piliers du 
de veloppement duràble. 

Le terràin est quàsiment plàt, ne cessiterà un 
terràssement en ràison de son relief ine gàl. 

 

Figure 90 : étape 03 de l’implantation du complexe touristique. Source : 
google earth, modifiée par l'auteur 2024 

Figure 91 : étape 04 de l’implantation du complexe touristique. Source : 
google earth, modifiée par l'auteur 2024 

Figure 92 : étape 05 de l’implantation du complexe touristique. Source : 
google earth, modifiée par l'auteur 2024 

Figure 93 : étape 06 de l’implantation du complexe touristique. Source : 
google earth, modifiée par l'auteur 2024 

Figure 94 : étape 07 de l’implantation du complexe touristique. Source : 
google earth, modifiée par l'auteur 2024 

Figure 95 : Le programme du complexe touristique Source: auteur2024, 
faite par illustrator 

Figure 96 : Coupe sur le site d'intervention. Source : google earth 
pro, modifiée par l'auteur 2024 

Figure 97 : le résultat final de l'implantation du complexe touristique.  
faite par l'auteur 2024 
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6. LE PLAN D’AMENAGEMENT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : 

1- Complexe touristique 

2- Pàrc àgricole 

3- Logements de fonction 

4- Pàrc d’àttràtion 

5- Berges de l’oued 

6- Màrinà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 98 : Le plan d’aménagement de l'aire d'étude. Source : auteur 2024
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C. Projet architectural :  

Apre s àvoir conçu le complexe touristique, nous entàmons màintenànt là phàse de 

conception du Centre de sensibilisàtion environnementàle, qui est l'un des 

e quipements inte gre s à  celui-ci. 

1. L’Assiette du Projet : 

Là pàrcelle, occupànt une surfàce de 3,5 hectàres, est stràte giquement situe e à  une 

intersection cle  du complexe, offrànt une visibilite  et un àcce s optimàux. Sà 

configuràtion spàtiàle permet une orgànisàtion fluide et cohe rente des fonctions du 

projet, fàcilitànt là connexion àvec le reste du complexe. 

 

Figure 99 : La situation de l'assiette du projet source : auteur 2024 

2. Les inspirations : 

Là conception du projet est purement inspire e pàr là nàture. 

Tableau 12 : Les inspirations du projet 

 

Figure 100 : les vortex, source : 
www.tameteo.com 

 

Figure 101 : La flore, source www.peakpx.com 

 

Figure 102 : Les oasis, source : 
lepetitsacadosrouge.com 

Les vortex comme mode le pour là forme Là flore pour l'inte gràtion de là ve ge tàtion Les oàsis pour cre er un espàce 

centràl càpàble de ge ne rer un 

microclimàt àu sein du projet. 
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3. Genèse de la forme : 

Tableau 13 : La genèse de la forme 

 

Figure 103 : étape 01 de la 
conception du Vortex source : 

auteur 2024 

 

Figure 104 : étape 02 de la 
conception du Vortex source : 

auteur 2024 

 

Figure 105 : étape 03 de la 
conception du Vortex source : 

auteur 2024 

1- Commençànt pàr tràcer un 

cercle. 

2- Ensuit cre er l'àtrium 

(l'espàce centràl). 

3- En suivànt perce des àcce s 

vers l'àtrium. 

 

Figure 106 : étape 04 de la 
conception du Vortex source : 

auteur 2024 

 

Figure 107 : étape 05 de la 
conception du Vortex source : 

auteur 2024 

 

Figure 108 : étape 06 de la 
conception du Vortex source : 

auteur 2024 

4- Trois blocs ont e te  forme s, 

chàcun repre sentànt un 

pilier du de veloppement 

duràble. 

5- Sculpte là forme du Vortex. 6- Renforcer là connexion 

entre les blocs pàr une 

terràsse àccessible. 

Le résultat final : 

 

Figure 109 le résultat final de la forme du vortex source : auteur 2024 
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4. Fonctionnement des blocs : 

Nous àvons e làbore  un progràmme fonctionnel pour chàque bloc du vortex, màis nous 

de tàillerons le bloc de die à  là sensibilisàtion environnementàle, qui est le point focàl 

de notre projet ponctuel. 

 

Figure 110 : Centre des visiteurs source : auteur 2024 

 

Figure 111 : Offices source : auteur 2024 

 

Figure 112 : Centre de formation et de sensibilisation environnemental source : auteur 2024 
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5. Le programme Surfacique du centre : 

Tableau 14 : Le programme surfacique du centre de sensibilisation environnemental 

Fonction  Espace  Surface  

Accueil  Re ception  
Hàll d’àccueil 

20 m² 
67 m² 

Administration  Bureàu de directeur 
Secre tàriàt 
Bureàu chef de service  
Bureàux de gestion  
Sàlle des enseignànts  
Sàlle de re union  
Sàlle d’àrchivàge 
Bureàu de Stàrtup 
Bureàu d’enseignànt (2) 

22 m² 
11 m² 
16 m² 
42 m² 
48 m² 
52 m² 
12m² 
89 m² 
36 m² 

Sensibilisation  Agence de sensibilisàtion  
Atelier de sensibilisàtion 01 
Atelier de sensibilisàtion 02 
Atelier de sensibilisàtion 03 

84 m² 
87 m² 
72 m² 
71 m² 

Apprentissage  Clàsse 01 , 06 , 11 
Clàsse 02 , 07 , 12 
Clàsse 03 , 08 , 13 
Clàsse 04 , 09 , 14 
Clàsse 05 , 10 , 15 
Bibliothe que  
Sàlle de confe rence (2) 
Bureàu des clubs scientifique (2) 
Espàce de coworking  
Seed bànk 

45 m² 
41 m² 
38 m² 
36 m² 
29 m² 
223 m² 
84 m2 

57-65 m² 
98 m² 
223 m² 

Pratique  Atelier 01 , 03 , 05 
Atelier 02 , 04 ,06 
Làboràtoire 01 , 03 , 05 
Làboràtoire 02 , 04 , 06 

65 m² 
62 m² 
66 m² 
71 m² 

Restauration   Restàurànt  
Càfe te rià  
Cuisine  

177 m² 
91 m² 
50 m² 

Exposition  Hàll d’exposition  490 m² 

Détente  Espàce de de tente 
Sàlle polyvàlente 
Hàll  
Terràsse (2) 

196 m² 
84 m² 
318 m² 

672-749 m² 
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Service  Sànitàire prive  
Sànitàire public (9) 
Locàux techniques 
Làvàge 

20 m² 
24-35 m² 
129 m² 
37 m² 

 

6. L’Organigramme Spatiale : 

 

Figure 113 : Organigramme spatiale du centre source : auteur 2024 

7. La Structure : 

Le projet repose sur une structure en syste me poteàux-poutres en be ton àrme , 

Optimise e pour àssurer une grànde re sistànce et une flexibilite  àrchitecturàle. Là 

stàbilite  de l'e difice est renforce e pàr l'inte gràtion des voiles de contreventements 

Soigneusement positionnes. 
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Figure 114 : La trame structurale en 2D source : auteur 2024 

 

Figure 115 : La structure en 3D source : auteur 2024 

8. Inspirations de la Façade : 

Là fàçàde de projet composer de 2 pàrties : 

• Là pàrtie 01 : s'inspire des formes fluides des vàgues, utilisànt des lignes 

courbes pour refle ter une interàction hàrmonieuse entre l'environnement et 

l'àrchitecture, e voquànt le mouvement de l'eàu. 

• Là pàrtie 02 : s'inspire des formes e le gàntes et orgàniques des tiges d'àrbres, 

recre ànt leur structure nàturelle pour offrir une esthe tique àttràyànte et 

fàvoriser une inte gràtion hàrmonieuse àvec le pàysàge environnànt. 
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9. Plan de masse : 

➢ Le gàbàrit des blocs est en de gràde  pour màte riàliser le mouvement du vortex. 

➢ Là sensibilisàtion ne se limite pàs àu projet lui-me me, màis s'e tend e gàlement 

à  l'àme nàgement exte rieur, àvec là pre sence des serres pour les essàis. 

➢ De plus, des àme nàgements duràbles ont e te  inte gres, incluànt un syste me de 

re cupe ràtion des eàux pluviàles. 

 

 

Figure 117 : Le plan de masse du VORTEX source : auteur 2024      

 1  
 

1 
2 

Figure 116 : Les inspirations de la façade source : auteur 2024 
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CONCLUSION : 

En conclusion, l'ànàlyse urbàine effectue e pour les deux communes de Ze ràldà et 

Douàoudà nous à permis de mieux comprendre leurs potentiels, càràcte rise s pàr leur 

emplàcement stràte gique àu bord de là mer àvec un àcce s fàcile. Ces deux communes 

ont deux vocàtions importàntes : là vocàtion touristique et là vocàtion àgricole. Celà 

leur donne là possibilite  d’àme liorer leur e conomie en fàisànt bon usàge de ces 

ressources. E tànt clàsse es comme zones touristiques du pàys, nous les àvons choisies 

comme àire d'e tude àpprofondie. 

En plus de contenir des sources d'e nergie renouvelàble, ces communes n'ont pàs e te  

tràite es de mànie re optimàle. En effet, notre ànàlyse à re ve le  un mànque e vident de 

vàlorisàtion des vocàtions touristiques et àgricoles, àinsi qu'un mànque de projets 

de die s à  mettre en vàleur cette importànce. L'exploitàtion insuffisànte de ces 

ressources nàturelles est e gàlement mànifeste. 

Ces observàtions nous ont pousse  à  proposer un plàn visànt à  àme liorer cette situàtion 

et à  là remplàcer pàr une meilleure, fonde e sur les principes du de veloppement duràble. 

Nous àvons re àlise  une intervention urbàine dàns une àire d'intervention pre s de l'oued 

Màzfàràn et l'àvons conclue pàr un plàn d'àme nàgement. 

Le plàn d'àme nàgement propose  inte gre des àpproches de de veloppement duràble.  

Il vise à  optimiser l'utilisàtion des ressources nàturelles. Les bà timents sont conçus 

pour màximiser l'efficàcite  e nerge tique grà ce à  l'utilisàtion de màte riàux e cologiques, 

de pànneàux solàires et de syste mes de re cupe ràtion des eàux pluviàles. De plus, 

l'orientàtion des bà timents est optimise e pour fàvoriser là ventilàtion nàturelle et 

l'e clàiràge, àinsi que là densificàtion des couvertures ve ge tàles et des plàns d'eàu. 

Toutes les interventions ont e te  re àlise es en pre servànt l'identite  unique de chàque 

zone.  

Nous àvons instàlle  un complexe touristique à  là ZET Colonel Abbes àfin de renforcer 

son identite  touristique.  

Un centre de formàtion et de sensibilisàtion environnementàl à e te  conçu àu sein du 

complexe regroupànt principàlement les àctivite s ruràles et àgricoles. Ce centre permet 

d'àttirer l'àttention sur le complexe touristique et là re gion dàns son ensemble.  
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INTRODUCTION : 

Là simulàtion e nerge tique dynàmique (SED) est une àpproche fondàmentàle dàns 

l'ànàlyse de là consommàtion e nerge tique d'un bà timent et dàns l'àme lioràtion de son 

efficàcite  e nerge tique. En recourànt à  des outils nume riques sophistique s, là SED 

de pàsse làrgement les simples càlculs thermiques en prenànt en compte l'ensemble 

des syste mes et e quipements qui impàctent là performànce e nerge tique. 

1. La simulation énergétique dynamique (SED) :  

Une simulàtion e nerge tique dynàmique (SED) d'un ensemble bà timent-syste mes 

de ploie des outils nume riques pour e vàluer là consommàtion e nerge tique ànnuelle 

d'un bà timent, incluànt àu minimum les cinq usàges re glementàires, àinsi que toute 

e ventuelle production locàle d'e nergie, comme le photovoltàî que ou là coge ne ràtion. 

Contràirement à  une simulàtion thermique dynàmique (STD) plus bàsique, là SED và 

àu-delà  en permettànt de càlculer non seulement les besoins thermiques àssocie s à  

l'enveloppe du bà timent (chàuffàge, ràfràî chissement, eàu chàude sànitàire), màis àussi 

les consommàtions lie es àux diffe rents syste mes : e mission, gestion, re gulàtion, 

distribution, stockàge et ge ne ràtion, àinsi que les syste mes d'e clàiràge àrtificiel et 

e ventuellement d'àutres e quipements (bureàutique, àscenseurs, e clàiràge de se curite , 

extràcteurs spe cifiques, etc.). 

Là SED prend e gàlement en compte les interàctions entre les diffe rents syste mes du 

bà timent et entre les syste mes et là structure du bà timent, pàr exemple l'impàct d'une 

re novàtion de l'e clàiràge sur les besoins en chàuffàge et ràfràî chissement. 

Cette e vàluàtion se fàit sur une ànne e « type », ge ne ràlement du 1er jànvier àu 31 

de cembre, àvec une re solution horàire ou infrà-horàire. Les donne es me te orologiques 

et d'utilisàtion du bà timent (plànning d'occupàtion, tàux d'occupàtion, pe riodes de 

fermeture, etc.) doivent e tre convenues àvec là màî trise d'ouvràge et repre sentent àu 

mieux les conditions re elles d'exploitàtion du bà timent. 

2. Les logiciels de simulation dynamique (SED) : 

Les logiciels de simulàtion e nerge tique dynàmique occupent une plàce essentielle dàns 

le domàine de là performànce e nerge tique des bà timents. Ils permettent de mode liser, 

ànàlyser et optimiser là consommàtion e nerge tique des structures, en prenànt en 

compte des pàràme tres vàrie s comme les conditions climàtiques, l'occupàtion des 
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espàces, les syste mes de chàuffàge, de ventilàtion et de climàtisàtion (CVC), àinsi que 

les màte riàux de construction. 

Pàrmi les logiciels les plus couràmment utilise s, on trouve : 
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Tableau 15 : Les logiciels de simulation dynamique. Source : Revue pratique des logiciels de simulation énergétique dynamique, faite par  auteur 2024 

Logiciel Logo avec le lien Point forts Axe d’amélioration 

ArchiWIZARD 

 

Figure 118 : ArchiWIZARD. Source : google 
image 

https://graitec.com/fr/products/archiwizard/ 

• Interfàce gràphique 3D simple et intuitive 

• Importàtion des principàux formàts de fichiers CAD/CAO 

• Càpàcite  à  effectuer des càlculs re glementàires, des dimensionnements et des simulàtions 

e nerge tiques dynàmiques (SED) 

• Càlcul ràpide et de tàille  de l’e clàirement nàturel et de l’e clàiràge àrtificiel, àdàpte  àux 

ge ome tries complexes grà ce à  là technologie de rày-tràcing 

• Ràpidite  de càlcul 

• Pàs de syste mes dàns EnergyPlus : uniquement càlcul des besoins suivi d'un 

post-tràitement 

• Mode le d'e clàiràge àrtificiel : pàs de possibilite  de gràdàtion (uniquement 

interrupteur) 

ClimàWin 

 

• Enrichissement de là me thode RT2012 pour en fàire une simulàtion e nerge tique 

dynàmique (SED) : choix des sce nàrios, se lection du site, tràitements multizones. 

• Possibilite  d’effectuer un càlcul re glementàire, un dimensionnement et une simulàtion 

e nerge tique dynàmique àvec une seule sàisie. 

• Ràpidite  de càlcul (35 secondes pour un bà timent de 88 zones). 

• Interfàce robuste permettànt de ge rer plus de 8000 locàux. 

• Version BIM fonctionnànt sous Revit àvec possibilite  d’importer là ge ome trie à  pàrtir de 

plusieurs formàts (NBDM, IFC, gbXML). 

• Acce s à  là bàse E ditàtec pour là re cupe ràtion des donne es des fàbricànts. 

• L'àjout de syste mes doit obligàtoirement e tre re àlise  pàr l'e diteur. 

• Interfàce : version Revit tre s visuelle et version àutonome plus structure e. 

• Version ànnonce e pour Archicàd. 

DesignBuilder 

 

Figure 120 : DesignBuilder. Source ; google 
image https://designbuilder.co.uk/  

 

• Interfàce gràphique 3D ergonomique. 

• Importàtion et exportàtion àu formàt gbXML. 

• Càpàcite  à  effectuer un càlcul re glementàire, un dimensionnement et une simulàtion 

e nerge tique dynàmique (SED). 

• Mode lisàtion de tàille e des syste mes àvec une vue gràphique des liàisons entre les 

composànts. 

• Mode lisàtion inte gre e du bà timent, de l’e clàiràge, des syste mes et de là ventilàtion 

nàturelle. 

• Làrge choix de contro les pour les e quipements, en pàrticulier pour les syste mes à  àir. 

• Pour àcce der à  certàines fonctionnàlite s spe cifiques d’EnergyPlus, comme le 

càlcul des pertes thermiques des re seàux hydràuliques, il est ne cessàire de post-

tràiter le fichier texte ge ne re  pàr DesignBuilder.  

• Temps de càlcul relàtivement long, àllànt de quelques minutes à  plusieurs 

heures, principàlement à  càuse du càlcul d’ombràge effectue  à  chàque pàs de 

temps. Cependànt, là dernie re version recode e d’EnergyPlus commence à  

montrer des gàins significàtifs. 

IZUBA  

 

 

Figure 121 :  IZUBA. Source : google 
image 

https://www.izuba.fr/logiciels/outils-
logiciels/  

• Interfàce de sàisie et visuàlisàtion 3D sobre et conviviàle. 

• Càpàcite  à  effectuer un càlcul re glementàire, des dimensionnements, une simulàtion 

e nerge tique dynàmique (SED) et une ànàlyse du cycle de vie (ACV) àvec une seule sàisie 

commune. 

• Importàtion à  pàrtir de SketchUp et àu formàt gbXML. 

• Ràpidite  de càlcul : de quelques secondes à  quelques minutes pour 40 zones (limite 

màximàle àctuellement). 

Outil historiquement oriente  sur l’enveloppe : là mode lisàtion des syste mes ne 

couvre pàs encore tous les types de syste mes : 

• Les syste mes de tràitement tout àir (DAC/DAV) sont difficilement mode lisàbles 

en ràison du de couplàge entre le bà timent et les syste mes (Comfie). 

• Pàs de possibilite  de re injecter les pertes de re seàux dàns le bà timent, toujours 

en ràison du de couplàge entre le bà timent et les syste mes. 

• Les indicàteurs de confort PPD / PMV seront biento t disponibles 

 

TRNSYS 17  

 

 

 

 

Figure 122 : TRNSYS 17. Source : 
google image 

• Modulàrite  : L'outil est bàse  sur des composànts (àppele s "types") qui peuvent e tre 

interconnecte s de mànie re flexible pour cre er des syste mes personnàlise s. 

• Flexibilite  : Il est possible de de finir des e quàtions pour configurer là logique de contro le 

des e quipements. 

• Extensibilite  : Il est possible d'àjouter des modules de càlcul et des interfàces utilisàteur 

supple mentàires. 

• L'outil est pàrticulie rement àdàpte  pour là simulàtion des syste mes, notàmment pour les 

syste mes complexes tels que les thermo-frigo-pompes, les dàlles àctives et le contro le 

pre dictif. 

• L'interfàce mànque de conviviàlite , y compris celle utilise e pour de finir le 

bà timent (TrnBuild). 

• Le module 3D disponible sur Google SketchUp est disponible màis pàs tre s 

performànt. 

• Il n'y à pàs de mode lisàtion inte gre e de l'e clàirement et de l'e clàiràge dàns le 

mode le de bà timent (the oriquement possible vià des modules utilisàteur, màis 

celà implique une àpproche complexe). 

• L'outil est conside re  comme àvànce , ne cessitànt un temps d'àpprentissàge 

prolonge . 

Figure 119 : ClimaWin. Source : google 
image https://www.bbs-logiciels.com/clima-

win/ 
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3. Logiciel choisi :  

Nous àvons utilise  le logiciel Design Builder pour cette simulàtion. C'est un outil 

d'ànàlyse de performànce Grà ce àu logiciel, vous pouvez : 

➢ Acce der àux càràcte ristiques des màte riàux, des isolànts, des vitràges et des 

composànts CVC. 

➢ Obtenir les tempe ràtures ope ràtives du bà timent en e te  et en hiver. 

➢ Càlculer les besoins ànnuels en consommàtion d'e nergie. 

➢ Effectuer une simulàtion dynàmique fournissànt des donne es sur le confort, le 

bilàn thermique, là ventilàtion, etc. 

➢ Cre er une màquette BIM en 3D re àliste àvec vue des ombres porte es. 

➢ Mode liser le bà timent en utilisànt des àssistànts de cre àtion de fene tres, de 

composition de là construction et de de tection àutomàtique du type de pàroi, ce 

qui re duit conside ràblement là sàisie mànuelle ou le dessin. 

➢ Ge rer l'occupàtion, là ventilàtion me cànique, les ouvertures de fene tres, 

l'occultàtion des bàies, les àpports internes, etc., vià un plànning pàràme tràble 

en fonction du type de journe e, des mois et des heures (ou infrà-horàire). 

 

Figure 123 : Fonctionnalité du logiciel DesignBuilder. Source : www.batisim.net. 
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4. Méthodologie de travail :  

 

Figure 124 : Méthodologie de travail de simulation. Source : auteur 2024 

5. Espace simulé : 

L'espàce de simulàtion est situe  dàns l'unite  d'e ducàtion àu premier e tàge. Il s'àgit 

d'une sàlle de clàsse de 35 m², àvec une hàuteur de 4,08 m et un volume de 142,8 m³. 

Là clàsse est oriente e sud-ouest. 

Là clàsse à e te  minutieusement choisie en ràison de son àde quàtion àvec les fonctions 

du projet et pour àme liorer le confort des utilisàteurs. Bien que son orientàtion sud-

ouest expose l'espàce àux ràyons solàires, ce qui peut entràî ner une àugmentàtion de 

là tempe ràture inte rieure et rendre l'espàce potentiellement critique en termes de 

confort thermique. 

 

6. Résultat et interprétation : 

6.1. Simulation de l’état actuel (conventionnelle) : 

Utilisation de la brique conventionnelle : 

D’àpre s les re sultàts ci-dessous, nous àvons 2 pe riodes : 

• Là pe riode de confort : là tempe ràture vàrie entre 20,92°C et 25,43°C, elle 

concerne 8 mois : jànvier, fe vrier, màrs, àvril, septembre, octobre, novembre, 

de cembre. 

Figure 125 : Bloc d'éducation. Source : DesignBuilder, 
modifier par l’auteur 2024 

Figure 126 : Positionnement de la classe au niveau de 
l'étage. Source : DesignBuilder, modifier par l'auteur 

2024 
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• -Là pe riode de surchàuffe : là tempe ràture vàrie entre 27,72°C et 32,18°C, elle 

concerne 4 mois : mài, juin, juillet, àout. 

 

Figure 127 : Tableau des résultats du confort thermiques de l'état actuel. Source : Design Builder traité par auteur 
2024. 

6.2. Scenario 01 : choix des matériaux : 

Option 01 : Utilisation du pisé : 

D’àpre s les re sultàts ci-dessous, nous àvons 2 pe riodes : 

• Là pe riode de confort : là tempe ràture vàrie entre 20,53°C et 25°C, elle concerne 

8 mois : jànvier, fe vrier, màrs, àvril, septembre, octobre, novembre, de cembre. 

• Là pe riode de surchàuffe : là tempe ràture vàrie entre 27,34°C et 31,76°C, elle 

concerne 4 mois : mài, juin, juillet, àout. 

 

Figure 128 : Tableau des résultats du confort thermiques après l’utilisation du pisé Source : Design Builder traité par 
auteur 2024 

Option 02 : Utilisation de monomur :  

D’àpre s les re sultàts ci-dessous, nous àvons 2 pe riodes : 

• Là pe riode de confort : là tempe ràture vàrie entre 19,53°C et 24,66°C, elle 

concerne 8 mois : jànvier, fe vrier, màrs, àvril, septembre, octobre, novembre, 

de cembre. 

• Là pe riode de surchàuffe : là tempe ràture vàrie entre 26,34°C et 30,56°C, elle 

concerne 4 mois : mài, juin, juillet, àout. 
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Figure 129 : Tableau des résultats du confort thermiques après l’utilisation du monomur. Source : Design Builder 
traité par auteur 2024 

Résultat du choix des matériaux : 

 

Figure 130 : Comparaison des températures des deux scénarios de choix des matériaux. Source : auteur 2024 

 

Le choix du monomur à àinsi e te  vàlide  pàr notre simulàtion, en ràison des bàisses de 

tempe ràture qu'il permet, pàrticulie rement en pe riode estivàle. En effet, sur notre site, 

les quàtre mois de surchàuffe ànnuelle sont les plus inconfortàbles. 

6.3. Scenario 02 : choix des isolants : 

Option 01 : Utilisation du XPS polystyrène : 

D’àpre s les re sultàts ci-dessous, nous àvons 2 pe riodes : 

• Là pe riode de confort : là tempe ràture vàrie entre 20,42°C et 24,84°C, elle 

concerne 8 mois : jànvier, fe vrier, màrs, àvril, septembre, octobre, novembre, 

de cembre. 

• Là pe riode de surchàuffe : là tempe ràture vàrie entre 26,52°C et 31,2°C, elle 

concerne 4 mois : mài, juin, juillet, àout. 

 

Figure 131 : Tableau des résultats du confort thermiques après l’utilisation d’un isolant XPS polystyrène. Source : 
Design Builder traité par auteur 2024 
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Option 02 : Utilisation de la laine de verre :  

D’àpre s les re sultàts ci-dessous, nous àvons 2 pe riodes : 

• Là pe riode de confort : là tempe ràture vàrie entre 19,57°C et 24,53°C, elle 

concerne 8 mois : jànvier, fe vrier, màrs, àvril, septembre, octobre, novembre, 

de cembre. 

• Là pe riode de surchàuffe : là tempe ràture vàrie entre 26,04°C et 30,21°C, elle 

concerne 4 mois : mài, juin, juillet, àout. 

 

Figure 132 : Tableau des résultats du confort thermiques après l’utilisation d’un isolant line de verre. Source : Design 
Builder traité par auteur 2024 

Résultat du choix des isolations : 

Là compàràison des re sultàts d'isolàtion entre le XPS polystyre ne et là làine de verre à 

confirme  notre choix de là làine de verre, càr celle-ci à permis de re duire dàvàntàge les 

tempe ràtures durànt les mois de surchàuffe. 

 

Figure 133 : Comparaison des températures des deux scénarios de choix d’isolants. Source : auteur 2024 

6.4. Scenario 03 : choix de vitrage : 

Option 01 : Utilisation du double vitrage avec le gaz argon : 

D’àpre s les re sultàts ci-dessous, nous àvons 2 pe riodes : 

• Là pe riode de confort : là tempe ràture vàrie entre 19,26°C et 24,33°C, elle 

concerne 8 mois : jànvier, fe vrier, màrs, àvril, septembre, octobre, novembre, 

de cembre. 

• Là pe riode de surchàuffe : là tempe ràture vàrie entre 25,7°C et 29,8°C, elle 

concerne 4 mois : mài, juin, juillet, àout. 
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Figure 134 : Tableau des résultats du confort thermiques après l’utilisation du double vitrage en Arg. Source : Design 
Builder traité par auteur 2024 

 

Option 02 : Utilisation de vitrage thermochromique :  

D’àpre s les re sultàts ci-dessous, nous àvons 2 pe riodes : 

• Là pe riode de confort : là tempe ràture vàrie entre 19,22°C et 24,28°C, elle 

concerne 8 mois : jànvier, fe vrier, màrs, àvril, septembre, octobre, novembre, 

de cembre. 

• Là pe riode de surchàuffe : là tempe ràture vàrie entre 25,5°C et 29,6°C, elle 

concerne 4 mois : mài, juin, juillet, àout. 

 

Figure 135 : Tableau des résultats du confort thermiques après l’utilisation du vitrage thermochromique. Source : 
Design Builder traité par auteur 2024 

Résultat du choix de vitrage : 

Là compàràison des re sultàts de simulàtion entre le double vitràge et le vitràge 

thermochromique confirme notre de cision. En effet, le vitràge thermochromique offre 

le me me nombre de mois de confort que le double vitràge, tout en àpportànt un gàin 

supple mentàire de 0,2°C en confort durànt l'e te . Cette observàtion renforce notre choix 

en fàveur du vitràge thermochromique. 

 

Figure 136 : Comparaison des températures des deux scénarios de choix du vitrage. Source : auteur 2024 
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6.5. Scenario 04 : utilisation des brises solaires : 

Utilisation des brise solaires verticaux : 

D’àpre s les re sultàts ci-dessous, nous àvons 3 pe riodes : 

• Là pe riode de confort : là tempe ràture vàrie entre 18,82°C et 24,7°C, elle 

concerne 8 mois : jànvier, fe vrier, màrs, àvril, mài, septembre, octobre, 

novembre, de cembre. 

• Là pe riode de surchàuffe : là tempe ràture vàrie entre 27,85°C et 29,01°C, elle 

concerne 3 mois :  juin, juillet, àout. 

 

Figure 137 : Tableau des résultats du confort thermiques après l’utilisation de brise solaire verticale. Source : Design 
Builder traité par auteur 2024 

Validation d’utilisation des brises solaire verticaux : 

Notre simulàtion à vàlide  l'utilisàtion des brises solàires verticàux, càr ils ont permis 

de re duire là tempe ràture des mois les plus chàuds de 1°C, ce qui nous à fàit gàgner un 

mois supple mentàire de confort. Cependànt, le mois de jànvier est devenu le ge rement 

plus froid (sous-chàuffe ). 

6.6. Le Scenario choisi : 

Apre s àvoir simule  diffe rents sce nàrios et vàlide  les màte riàux, nous àvons lànce  une 

simulàtion pour le sce nàrio retenu àfin de confirmer notre choix. Les re sultàts ci-

dessous montrent que nous àvons 2 pe riodes : 

• Là pe riode de confort : là tempe ràture vàrie entre 18,01 °C et 23.95 °C, elle 

concerne 8 mois : jànvier, fe vrier, màrs, àvril, mài, septembre, octobre, 

novembre, de cembre. 

• Là pe riode de surchàuffe : là tempe ràture vàrie entre 27,02 °C et 28.22 °C, elle 

concerne 3 mois :  juin, juillet, àout.  
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Notre simulàtion à confirme  là pertinence de notre se lection de màte riàux. En effet, 

l'àssociàtion du monomur, du vitràge thermochromique, de là làine de verre et des 

brise-soleils s'est re ve le e pàrticulie rement efficàce.  

Cette combinàison à permis de re duire de 4 °C là tempe ràture inte rieure, ce qui 

contribue à  màintenir un environnement confortàble pour neuf mois de l'ànne e.  

Cette àpproche inte gre e nous permet d'àssurer un confort thermique optimàl pendànt 

une grànde pàrtie de l'ànne e, en minimisànt là de pendànce àux syste mes àctifs. 

6.7. Scenario 06 : les solution actives pour la période de surchauffe : 

Apre s àvoir re àlise  une simulàtion de notre espàce en inte grànt diverses solutions 

pàssives, nous àvons observe  que celles-ci offràient un confort optimàl pendànt neuf 

mois de l'ànne e. Ne ànmoins, une pe riode d'inconfort thermique due à  là surchàuffe 

persiste durànt les mois de juin, juillet et àou t. Afin de reme dier à  cette situàtion pour 

ces trois mois, nous àvons de cide  de mettre en plàce des solutions àctives, notàmment 

là climàtisàtion me cànique. Cette climàtisàtion serà àlimente e pàr des pànneàux 

photovoltàî ques, ce qui nous permettrà de gàràntir un confort optimàl tout en 

respectànt les principes de duràbilite  et d'efficàcite  e nerge tique. 

 

Figure 138 : Tableau des résultats du confort thermiques de scénario choisi. Source : Design Builder traité par auteur 2024 

Figure 139 : Tableau des résultats du confort thermiques après l’intégration des solutions actives pour la période de surchauffe.  

Source : Design Builder traité par auteur 2024 
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CONCLUSION : 

Dàns ce chàpitre, nous àvons àpplique  les concepts e tudie s dàns le deuxie me chàpitre 

en inte grànt les donne es de notre site d'intervention. Notre projet de pàsse là simple 

conception d'un centre d'e ducàtion ; il repre sente une conception soigneusement 

e tudie e et duràble, inte grànt des principes e cologiques dàns le plàn d'àme nàgement et 

dàns là structure du bà timent. 

Nous àvons choisi des màte riàux de hàute quàlite , des isolànts et des vitràges 

performànts, àinsi que des solutions àctives pour àme liorer le confort thermique. Cette 

àpproche vise à  re duire l'impàct environnementàl tout en màximisànt là duràbilite  et 

le bien-e tre des utilisàteurs. 

Les re sultàts de là simulàtion ont confirme  notre càpàcite  à  gàràntir un confort optimàl 

à  l'inte rieur de notre e quipement. Ces re sultàts vàlident notre àpproche et de montrent 

l'efficàcite  de nos choix de conception et de màte riàux. Nous àvons àinsi cre e  un 

environnement e ducàtif qui re pond àux exigences àctuelles et est pre t à  àffronter les 

de fis futurs en termes de duràbilite  et de confort. 
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IX. Conclusion générale : 

Dàns notre e tude, nous nous sommes concentre s sur les deux ZET de Ze ràldà Ouest et 

Colonel Abbes à  Douàoudà. L'objectif principàl e tàit de renforcer leur àttràit touristique 

et leur potentiel àgricole àfin de redynàmiser ces zones et d'àme liorer le secteur 

touristique, e tànt donne  qu'elles font pàrtie des nombreuses destinàtions prise es en 

Alge rie,  

Pour àtteindre cet objectif nous àvons conçu un projet touristique reposànt sur le 

renforcement de là relàtion àvec l'environnement dàns le càdre du tourisme duràble 

tout en àssurànt une consommàtion e nerge tique re duite du bà timent, àfin de 

minimiser son impàct sur l'environnement et de gàràntir le confort et le bien-e tre des 

occupànts, en àppliquànt les principes de l'àrchitecture bioclimàtique. Pàràlle lement, 

nous àvons e gàlement vise  à  re tàblir là connexion entre ces deux zones, perturbe e pàr 

là pre sence de l'oued Màzàfràn. 

Apre s àvoir re àlise  une ànàlyse urbàine de l’àire d'e tude, nous àvons identifie  les 

proble màtiques existàntes dàns les deux ZET et propose  des stràte gies d'intervention 

qui nous ont guide s dàns le processus d'implàntàtion. Nous àvons formule  trois 

hypothe ses, pàrmi lesquelles nous en àvons confirme s deux pàr notre tràvàil. 

L'àme nàgement des berges de l'oued Màzàfràn pour àssurer là connectivite  entre ZET 

Ze ràldà Ouest et Colonel Abbes à  Douàoudà constituàit là premie re solution à  notre 

proble màtique de rupture entre les deux zones. L'implàntàtion d'un complexe 

touristique à  Douàoudà et là revàlorisàtion des terres àgricoles àbàndonne es à  Ze ràldà 

constituàient une àction visànt à  àssurer une communicàtion permànente. Celà pàssàit 

pàr là cre àtion d'àctivite s communes et comple mentàires, principàlement àxe es sur les 

àctivite s ruràles et àgricoles, àssocie es à  des divertissements et des formàtions. 

Nous àvons conçu àu sein du complexe un centre de formàtion et de sensibilisàtion 

environnementàl regroupànt principàlement ces àctivite s, et qui serà conside re  comme 

le premier du genre. Ce centre permet d'àttirer l'àttention sur le complexe touristique 

et là re gion dàns son ensemble. Il inciterà les gens à  de couvrir les deux villes et pourrà 

e gàlement inspirer l'àdoption de ce nouveàu concept dàns d'àutres re gions du pàys.  

Tout en mettànt l'àccent sur le confort et le bien-e tre à  tràvers son àrchitecture, 

l'inte gràtion de là nàture et de là biophilie dàns là conception du centre à sàns àucun 

doute trànsforme  l'àmbiànce inte rieure. Nous àvons confirme  àussi que là re duction de 

là consommàtion e nerge tique du centre peut e tre re àlise e principàlement pàr des 
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stràte gies pàssives, suivies pàr des solutions àctives, ceci est conside re  comme une 

confirmàtion de là deuxie me hypothe se propose e. 

D'àpre s nos simulàtions, nous àvons constàte  que là conception e cologique et 

l'utilisàtion de màte riàux duràbles constituent une solution efficàce pour re duire là 

consommàtion d'e nergie tout en àssurànt un confort optimàl. Les sce nàrios e tudie s 

indiquent que le confort peut e tre màintenu pendànt neuf mois de l'ànne e grà ce à  des 

solutions pàssives.  

Pour les trois mois restànts, nous àvons choisi de recourir à  des solutions àctives, telles 

que le climàtiseur, àfin de gàràntir un confort totàl. De plus, pour optimiser là 

consommàtion e nerge tique, nous àvons inte gre  des e nergies renouvelàbles comme le 

photovoltàî que, permettànt àinsi de re duire significàtivement là consommàtion globàle 

d'e nergie. Ces re sultàts confirment l'importànce de l'àpproche bioclimàtique et de 

l'inte gràtion de màte riàux e cologiques pour àtteindre des bà timents à  là fois 

performànts et duràbles. 

Inte grer le concept de duràbilite  dàns divers secteurs, y compris le tourisme, joue un 

ro le cruciàl dàns là sensibilisàtion à  son importànce. Celà suscite de nombreuses 

questions et ouvre de nouvelles perspectives de recherche, àinsi que des possibilite s 

pour àpprofondir là gestion e nerge tique dàns les syste mes urbàins et àrchitecturàux. 

Nous sommes de termine s à  poursuivre nos efforts dàns cette direction et à  e làrgir 

notre chàmp d'e tude, en tenànt compte des àspiràtions de l'Alge rie à  de velopper ce 

domàine

CONCLUSION GENERALE 
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La liste des abréviations  

 

OMT : Orgànisàtion Mondiàle du Tourisme  

COP : Confe rence Of Pàrties (Confe rence des pàrties) 

P.O.S : Plàn d’Occupàtion des Sol  

PDAU : Plàn Directeurs d’Ame nàgement et d’Urbànisme  

ZET : Zones d’Expànsion Touristique  

SDAT : Sche mà Nàtionàl d’Ame nàgement Territoire  

SNAT : Sche mà Directeur d’Ame nàgement Touristique 

PNC : le Plàn Nàtionàl Climàtique  

DTR : Documents Technique Re glementàires  

ODD : Objectifs de De veloppement Duràble 

CVC : Chàuffàge, Ventilàtion et Climàtisàtion  
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I. Les Diagrammes de GIVONI : 

 

 
Diagramme de GIVONI de la période du printemps 

 

 
Diagramme de Givoni pour la période d'automne 

 

II. La grille d’analyse : 

Nous àvons ànàlyse  deux complexes touristiques en tenànt compte des points suivànts:  

➢ L’àccessibilite  et là circulàtion 

➢ Le fonctionnement 

➢ Les e quipements existànts et leur implàntàtion.  

Nous àvons ensuite ànàlyse  trois projets àrchitecturàux en utilisànt une grille d'ànàlyse 

oriente e vers : 

➢ L’àspect formel et fonctionnel 

➢ Là quàlite  de l'enveloppe du bà timent  

➢ Les conside ràtions environnementàles.
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III. Analyse des complexes : 

Exemple  Accessibilité et Circulation Fonctionnement Typologie Implantation 

 

 

 

AL Ghazal Golf Club 

Abu Dhàbi, United Aràb 

Emiràtes 

 

   

 

-Le complexe dispose de  04 àcce s depuis 

les routes exte rieures, fàcilitànt l’entre e 

depuis diffe rentes directions.  

-A  l’inte rieur, des voies me càniques à  deux 

volets àme liorent là circulàtion et l’àcce s à  

tous les e quipements existànts. 

-De plus, un re seàu pie tonnier se pàre et 

relie les diffe rents e quipements, fàcilitànt 

àinsi les de plàcements dàns le complexe. 

-Les voies me càniques cre ent un zoning 

à  l'inte rieur ou  chàque zone à une 

fonction spe cifique.  

-On y trouve quàtre fonctions : 

re sidence, commerce, de tente et 

àctivite s en plein àir, pour ànimer le 

complexe et cre er une àmbiànce.  

-Les fonctions publiques ont une 

relàtion directe àvec là voie exte rieure 

àux extre mite s, tàndis que les fonctions 

prive es se trouvent à  l'inte rieur, àu 

centre du complexe. 

-Implàntàtion de diffe rents e quipements 

tels que: villàs, ho tel, restàurànt, sàlle de 

sport, spà, boutiques, etc .. Pour que les 

utilisàteurs puissent re pondre à  leurs 

besoins sàns àvoir à  quitter le complexe 

et àinsi e tre sàtisfàits sur plàce. 

-Une plàcette se trouve directement à  

l'àxe de l'entre e centràle. 

-Les bà timents sont compose s de 

formes ge ome triques simples.  

-Chàque villà est implànte e dàns 

une pàrcelle entoure e d'espàces 

verts et se pàre e des àutres pàr 

des àrbres àfin de pre server 

l'intimite  de chàque fàmille et de 

leur permettre de profiter de leur 

espàce.  

-Toutes les villàs sont àccessibles 

depuis le pàrcours pie tonnier.  

-Un bàssin d'eàu (piscine) est 

implànte  pre s de l'ho tel.  

-Un pàrking est e gàlement 

àme nàge  pre s de chàque 

e quipement àfin de pre venir les 

embouteillàges àutomobiles. 
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Exemple Accessibilité et Circulation Fonctionnement Typologie Implantation 

 

 

 

 

Mixed Use Development 

KSA 

 

   

 

-Le complexe dispose de  03 àcce s depuis 

là route exte rieure, fàcilitànt l’entre e 

depuis diffe rentes directions.  

-A  l’inte rieur, des voies me càniques à  

deux volets àme liorent là circulàtion et 

l’àcce s à  tous les e quipements existànts. 

-De plus, un re seàu pie tonnier se pàre et 

relie les diffe rents e quipements, 

fàcilitànt àinsi les de plàcements dàns le 

complexe. 

-Les voies me càniques cre ent un zoning à  

l'inte rieur ou  chàque zone à une fonction 

spe cifique.  

-On y trouve quàtre fonctions : re sidence, 

commerce, àdministràtion , pour ànimer 

le complexe et cre er une àmbiànce.  

-Les fonctions publiques ont une relàtion 

directe àvec là voie exte rieure àux 

extre mite s, tàndis que les fonctions 

prive es se trouvent à  l'inte rieur, àu centre 

du complexe. 

Implàntàtion de diffe rents e quipements 

tels que: villàs, ho tel, immeubles 

àdministràtives, boutiques, etc .. Pour que 

les utilisàteurs puissent pràtiquer leurs 

àctivite s pràtiques et re cre àtives et 

re pondre à  leurs besoins sàns àvoir à  

quitter le complexe et àinsi e tre sàtisfàits 

sur plàce . 

-Les bà timents sont compose s de formes 

ge ome triques simples.  

-Des zones vertes sont àme nàge es àvec 

des àrbres, làissànt des espàces libres 

pour là circulàtion et là de tente, tout en 

offrànt des coins ombràge s et àme nàge s 

. 

-Un pàrking est e gàlement àme nàge  

pre s de chàque e quipement àfin de 

pre venir les embouteillàges 

àutomobiles. 
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Exemple Forme  Enveloppe  Environnement  Fonction 

 

 

Parc national et centre 

d'accueil du Taijiang 

Tàiwàn 

 

    

Là forme du projet est compose e de plusieurs 

blocs connecte s. 

-Conçu pour bloquer les vents d’hiver et profiter 

des vents d’e te . 

-Utilisàtion de là peinture blànche dàns là 

fàçàde pour re fle chir les ràyons solàires en 

e te . 

-Les àlle es et le re seàu d'eàu divisent le 

bà timent en formes plus petites pour 

permettre une ventilàtion suffisànte et 

re duire là chàleur solàire.  

-Les limites du bà timent, y compris le toit, le 

sol et les murs, sont conçues pour cre er un 

meilleur hàbitàt pour des espe ces telles que 

les oiseàux et les poissons. 

-Le projet comprend quàtre entite s 

principàles : l'àdministràtion, là 

re sidence, le centre de visiteurs et le 

centre d'e ducàtion environnementàle. 

Dispose es hie ràrchiquement du public 

àu prive . 

-le centre d'e ducàtion, le centre de 

visiteurs et l'àdministràtion sont 

interconnecte s, tàndis que là re sidence 

est e loigne e. 

Centre Slunakov pour les 

activités écologiques 

Olomouc, Re publique 

tche que 

 

  
  

-Le bà timent, conçu comme une vàgue de terre , 

s'inte gre hàrmonieusement dàns le pàysàge 

environnànt en suivànt les àxes nord-sud.  

-Son co te  Est s'e le ve symboliquement depuis le 

sol pour optimiser l'exposition àu soleil du sud-

ouest. 

-Deux entre es en retràit sont situe es sur le 

co te  nord.  

-Là fàçàde Sud en verre àvec des stores 

mobiles.  

-Les fàçàdes sont recouvertes de bois, de 

verre, de be ton et de pierres (empile es).  

-Le toit couvert de terre. 

-Utilisàtion des màte riàux tràditionnels. 

-Utilisàtion des e le ments de construction 

pàssifs (fàçàde vitre e àu sud, àbri en terre 

àu nord). 

-Les mesures àctives incluent un syste me 

de chàuffàge et de ventilàtion utilisànt là 

re cupe ràtion de chàleur, des collecteurs 

solàires pour l'eàu chàude et le chàuffàge, 

-L'e pine dorsàle du bà timent est le 

couloir qui s'e tend sur toute là 

longueur du bà timent. Toutes les 

pie ces sont àccessibles depuis le 

couloir.  

-Sur le co te  sud ensoleille  du couloir, 

se situe une zone re sidentielle, 

comprenànt pàrtiellement un e tàge 
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àinsi qu'un e chàngeur de chàleur 

souterràin. 

-Là demànde de chàleur est sàtisfàite pàr 

une combinàison de sources d'e nergie 

renouvelàbles (biomàsse et l'e nergie 

solàire). 

(sàlle de confe rence, sàlle à  mànger, 

sàlles de clàsse, bureàux) , tàndis que 

sur le co te  nord ombràge  se trouvent 

les àppàreils e lectrome nàgers. 

Cité de l’environnement 

de la Porte des Alpes 

Frànce 

 

 
 

 
 

-Une forme compose e de deux bà timents àvec 

une àrticulàtion entre eux àssure e pàr un 

àtrium, qui contient des pàsserelles (e le ments 

horizontàux) et des escàliers (e le ments 

verticàux). 

-Utilisàtion de vitràge pour là se pàràtion 

inte rieure pour là pe ne tràtion de là lumie re 

nàturelle. 

-l'àtrium àssure une ventilàtion nàturelle 

àvec son e tàge de bordànt. 

-Protection solàire des fàçàdes de bureàux 

pour un confort d'e te  . 

-Terràsses bioclimàtiques expose es Sud 

prote ge es du soleil pàr des brise-soleil. 

-Le bà timent est oriente  nord-sud àvec une 

optimisàtion des ouvertures et du confort 

estivàl nàturel. Les bureàux sont oriente s 

nord-est/sud-ouest pour màximiser les 

àpports solàires sur là fàçàde sud. 

-Des pànneàux solàires photovoltàî ques 

sont instàlle s sur le toit, oriente s 

intentionnellement vers le nord. permet de 

càpter plus de chàleur et de lumie re àu sud 

du bà timent en hiver. 

-Là cite  est constitue e de trois entite s : 

l'entite  recherche, l'Atrium, et l'entite  

conception. Aux trois premiers 

niveàux, on trouve des sàlles, des 

àteliers, des làboràtoires, des bureàux, 

etc. Au troisie me niveàu, il y à des 

espàces de de tente et de restàuràtion, 

tels que là càfe te rià, le restàurànt, les 

terràsses, etc. 
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IV. Les concepts retenus : 

Nous àvons re càpitule  les concepts et tous ce que nous àvons retenu de l’ànàlyse des 

exemples dàns le tàbleàu suivànt : 

 Les concepts retenus 

Complexe Accessibilité et 

Circulation  

Fonctionnement Typologie  Implantation  

 

 

 

 

 

AL Ghazal 

Golf Club 

& 

Mixed Use 

Développem

ent 

-Cre àtion de 

plusieurs àcce s 

àu complexe. 

-

Màte riàlisàtion 

des voies 

me càniques à  

deux volets. 

-Renforcement 

du re seàu 

pie tonnier. 

-Utilisàtion du 

zoning en 

fonction des 

àctivite s. 

-Diversificàtion 

des àctivite s àu 

sein du 

complexe. 

-Disposition des 

àctivite s en 

fonction de 

leurs besoins 

(càlme/bruit, 

prive /public, 

etc..). 

-Inte gràtion de 

diffe rents 

e quipements àu 

sein du 

complexe et 

cre àtion de 

zones distinctes 

pour les 

àctivite s 

utilitàires, 

re cre àtives 

pour  àssurer 

l'àutosuffisànte

s. 

-Utilisàtion de 

formes 

ge ome triques 

simples dàns là 

conception des 

bà timents. 

-Implàntàtion 

d'espàces verts 

exte rieurs 

àme nàge s. 

-Ame nàgement 

d'un pàrking 

pre s de chàque 

e quipement. 

-Fàvoriser 

l'àccessibilite  

me cànique et 

pie tonne àux 

e quipements. 

Projet  Forme  Fonction Enveloppe  Environnement 

Parc 

national et 

centre 

d'accueil du 

Taijiang 

-Conception 

d'une forme 

e clàte e et 

àttribution 

d'une fonction 

-Assurer une 

disposition 

hie ràrchise e 

des espàces en 

fonction de 

leurs quàlite s et 

-l'utilisàtion de 

là couleur 

blànche (là 

purete ). 

-Ame lioràtion 

de là ventilàtion 

et re duction de 

l'impàct de là 

chàleur solàire 

grà ce à  là 
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pàrticulie re à  

chàque entite . 

de leurs 

besoins. 

conception du 

re seàu d'eàu. 

 

Centre 

Slunakov 

pour les 

activités 

écologiques 

-Concevoir une 

forme àdàpte e à  

là morphologie 

du site et bien 

inte gre e à  son 

environnement. 

-S'àppuyer sur 

une 

orgànisàtion 

line àire pour 

distribuer les 

espàces et 

fàciliter l'àcce s à  

ces derniers. 

-Utilisàtion des 

protections 

solàires. 

-

Imple mentàtion 

d'un toit 

ve ge tàlise . 

-Utilisàtion des 

e le ments de 

construction 

pàssifs. 

-Combinàison 

de sources 

d'e nergie 

renouvelàbles. 

 

 

Cité de 

l’environne

ment de la 

Porte des 

Alpes 

-Utilisàtion de 

l'àtrium comme 

un e le ment 

d'àrticulàtion. 

-Inte gràtion de 

deux entite s 

màjeures, là 

recherche et là 

pràtique, 

chàcune 

disposànt de ses 

propres 

espàces. 

-Inte gràtion 

d'espàces de 

de tente et de 

terràsses 

àme nàge . 

-Fàvoriser 

l'e clàiràge 

nàturel en 

utilisànt du 

vitràge pour là 

se pàràtion 

inte rieure. 

-Assurer une 

ventilàtion 

nàturelle grà ce 

à  l'utilisàtion de 

l'àtrium. 

-Ame nàger des 

terràsses 

bioclimàtiques 

prote ge es du 

soleil pàr des 

brise-soleil. 

-Gàràntir une 

orientàtion 

optimàle du 

bà timent pour 

en tirer le 

meilleur 

be ne fice. 

-Optimiser les 

àpports solàires 

sur là fàçàde 

sud. 

-Instàllàtion des 

pànneàux 

solàires 

photovoltàî ques 

oriente  vers le 

nord àfin de 

càpter 

dàvàntàge de 

chàleur et de 

lumie re. 
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Les façades et la coupe 

 

 

 

  

Façade ouest 

Façade est 

Coupe 
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Les ambiances extérieures 
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Les ambiances intérieures 
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