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R6sum6 en Frangais :

Le littoral est une entit6 9609raphique n6cessitant un am6nagement sp6cifique, qui

ne peut se concevoir sans une r6elle prise en compte des imp6ratifs 6cologiques
indispensables au maintien des 6cosystemes et des potentialit6s 6conomiques.

Le pr6sent article propose une m6thodologie d'int6gration des sp6cificit6s du littoral
dans les documents d'urbanisme.

Etant donn6 les enjeux de protection et de pr6servation des espaces sensibles,
l'am6nagement du littoral doit s'op6rer dans un cadre juridique clair et pr6cis.

La m6thodologie d6velopp6e tient compte de la hi6rarchie des normes et des
instruments a savoir la loi relative d l'am6nagement et d l'urbanisme, la loi 6dictant
les prescriptions particulidres relatives au littoral, le Plan d'Am6nagement Cotier
(PAC), le Plan Directeur d'Am6nagement et d'urbanisme (PDAU), et le Plan
d'Occupation des Sols (POS). A l'6chelle de la planification (PDAU), on propose de
rechercher les principales zones de conflit d'usage, et les sources de pollution. A
l'6chelle de la composition urbaine (POS), on doit tout d'abord identifier les
parametres d prendre en consid6ration dans le cadre de l'am6nagement pour
chacune des sp6cificit6s d6finies. Ensuite on d6finit la prescription correspondante et
les types d'intervention a entreprendre. Enfin, on 6tablit la traduction des 6l6ments
architecturaux et urbanistiques degag6s, dans le POS.

Mots cl6s .'Alg6rie - Liftoral - Am6nagement - Protection - lnstruments d'Urbanisme-
Developpement Durable.

R6sum6 en Arabe :
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INTRODUCTION :

La bande c6tidre s6duit d'emblee par la beaut6 de ses sites, la mer lui confdre
notori6t6, attractivit6, et un r6le strategique dans les perspectives de developpement
grdce dr ses particularit6s paysagdres, socio-6conomiques et ses caracteristiques
physiques et climatiques remarquables. En effet le littoral abrite un grand nombre
d'ecosystdmes parmi les plus complexes, les plus divers et les plus productifs de
notre plandte.

Si le littoral concentre de nombreuses ressources et opportunit6s, il est aussi
expos6 aux pollutions, nuisances et autres d6gradations dues au d6veloppement des
activit6s 6conomiques.

Pour que le littoral conserve sa productivit6 et ses fonctions naturelles, il faut
am6liorer la planification et la gestion de son d6veloppement. L'am6nagement des
zones littorales doit se fonder sur une base scientifique tenant compte de ses
caract6ristiq ues g6omorphologiques et climatiques et conciliant les exigences des
divers secteurs 6conomiques dont la survie d6pend de ses 6cosystdmes.l

PASKOFF, R., (1993). Les littoraux, lmpact des amenagements sur leur evolution, 6d. Masson
MARCADON, J., et al (1999). Les littoraux espaces de vies, SEDE
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTIF

1. INTRODUCTION:

Avec 1650 km de cote, le littoral Alg6rien a 6t6 depuis I'antiquit6 l'espace le plus

sollicit6, son climat et sa g6ographie, notamment I'ouverture sur le bassin
m6diterran6en, ont favoris6 son corollaire A l'urbanisation, 65% de la population soit
plus de 15 million d'habitant, representent les deux tiers de la population totale, sont
concentr6s au nord, en forte proportion dans des grandes villes, sur a peine 4% de
territoire national, c'est le cas des grandes villes c6tidres (Alger, Oran, Annaba,

Skikda, Mostaganem, Bejaia).

1.1 Choix de I'option ;

Notre choix est port6 sur option ( ARCHITECTURE EN ZONE URBAINE
LITTORALE > d travers la qu'elle nous apprenons i 6valuer une situation urbaine
littorale donn6e e travers les indices et des paramdtres de mesure des donnOes
d'analyse.

Les particularit6s d'un site donn6, doivent €tre prises en consid6ration dans notre
maniere de penser, de produire et d'organiser nos espaces de vie.

Notre choix d'intervenir en zones urbaines littorales ou ces villes ont des qualitds
jouissent tant :

Figure 01 : Mlle de Skikda, Collo

Source : Auteur.

3

1.2 Pr6sentation de I'option :

L'option AZUL (Architecture en Zones Urbaines Littorales) s'int6resse au rapport
Site/Projet, un projet qui s'intdgre judicieusement dans son environnement
architectural et urbanistique.

. Sur le plan naturel (climat
doux et ensoleill6, beaux paysages la
mer, les montagnes verdoyantes qui
se baignent dans la mer-, etc.)
. Sur Ie plan social (l'hospitalit6
des populations locales, etc.)
. Sur le plan economique (tres
convoitdes par nombreux acteurs
6conomiques) et, sur le plan de la
beaut6 du paysage bAti, ot les
mod€les d'architecture et d'urbanisme.
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTIF

1.3 Objectif de I'option :

Arriver d identifier les indicateurs qui ont marqu6 la production architecturale et
urbanistique en zones urbaines littorales, particulidrement dans le cas des petites et
moyennes villes littorales, d travers leur d6veloppement en matiere d'organisation et
de production du paysage b6ti.

Nous nous int6ressons a la comprehension de cette architecture et cet urbanisme ;

et 6galement d l'identification et a l'explication des problBmes que vivent aujourd'hui
les villes du littoral en g6n6ral - petites, moyennes et grandes- et particulierement sur
le plan architectural et urbanistique.

Ces indicateurs, qui sont aujourd'hui probablement peu connus, seront pr6cieux
pour nous |es professionnels qui ont les comp6tences de les traduire dans notre
demarche op6rationnelle en matiere de production et d'organisation du paysage bdti
en zones littorales.6

Nos intentions i travers cela sont :

. Une meilleure adaptation aux particularit6s du milieu littoral, dans notre
manidre de produire et d'organiser l'espace b6ti.
. R6fl6chir dans une d6marche de d6veloppement durable, ceci pour une
meilleure protection et une mise en valeur des potentialit6s de nos espaces
littoraux.
. La finalit6 escomptee, est de redonner d ces villes littorales leur image
architecturale et urbanistique ainsi que la vie agr6able dont elles jouissaient
autrefois.
. D6cisive, aujourd'hui, que notre pays exprime une volont6 pour le
developpement du tourisme aujourd'hui avec l'6volution des modes de vie, des
comportements et l'avdnement du tourisme de masse, dans notre soci6t6.

Conclusion :

L'objectif de cette recherche est d'avoir un compl6ment de connaissance des villes
littorales sur le plan architectural et urbanistique, il s'agit donc A la pr6sentation de la
ville littorale sur le plan architectural et urbanistique.

4

6 Le Programme de I'option a 6t6 6tabli par ItIr. ICHEBOUBENE Youcef, enseignant doctorant



CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

2. ETAT DE CONNAISSANCE :

2-1 lntroduction :

Afin d'aboutir d des connaissances qui pourront nous 6tre utiles dans l'6laboration
de nos projets : urbain et architectural, nous avons effectu6 des lectures et recherches
de diff6rentes r6f6rences qui seront cit6es au cours de ce chapitre et gr6ce auxquelles
nous avons pu avoir connaissance de ces villes littorales d l'6chelle urbaine et
architecturale.

2-Z option AZUL (Architecture en Zone Urbaine Littoral) :

2-2-1 Pr6sentation de la ville littorale :

2-2-1-1 Le littorale :7

Le littoral est la zone qui se trouve d proximitd d'une mer, d'un ocdan ou d'un lac, il peut

s'dtendre de quelques centaines de mdtre d plusieurs kilomdtres.
C'est la zone de contact entre la mer et la terre.

Le littoral m6diterranden est caract6ris6 par nombreux paysage trds diversifid :

. Les plages de sable.

. Les plages de galets.

. La baie.

. Les falaises.

. Les iles et presqu'iles.

. Les criques.

. Cap, etc. Fig. 02

Figure 02 : Les paysages de littoral

Source : Article post6 sur net post6 par Vefa35 le 03 janvier
2016

5

7 Reportage : l'urbanisation du littoral realis6 par Nicolas Gilbert et A-Charlotte BLAN 2007
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CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

Figure 03 : Plage de Sable d'or Annaba
Source : poste sur net par Nouzi le

26 juillet 2013

Figure 04 : Plage de galet
Sidi Khelifa -Azzefoun

Source : post6 sur net par kabylel5 le
o8t0312012

Figure 05 : Falaise de BeFia

Source : poste sur net par Sofianedz
Aout 2013

Source : Auteur

Source:Auteur

Source : Auteur
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CHAPITRE 2:ETAT DE CONNAISANCE

Figure 06 : La crique de Gouraya Tipaza
Source : poste sur net par Samirgouraya le

02 Mars 2009

Figure 07 : lles habibas -Oran
Source : post6 sur net par Hamidoranais le

17 Aout 2015

Figure 08 : Presquile{iens France
Source : Wikipedia

Source : Auteur

Source : Auteur

Source : Auteur
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CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

3

a

a

o

2-2-14 Les villes littorales :8

Les villes littorales sont des lieux de cristallisation naturelle, architecturale,
touristique et urbaine.

Elles attirent par

La beaut6 de leurs paysages naturels.
La mer avec ses belles plages et ses belles criques.
Les montagnes verdoyantes qui se baignent dans la mer
Le coucher du soleil, etc.

Figure 09 : La c6te d'azur (France), elle fait partie du littoral mdditenan€en une des
destinations touristique et industrielle qui est tres d6velopp6

Source : Article publi6 sur net le 2 mai 2009 par Miss Cauchoix

Figure 10 : La ville de Boumerd6s, Elle fait partie du littoral
m6diteran6en une des destinations touristique et culturelles

Source:ffice Nationaldu Tourisme (ONT) 2015

8 These : Restructuration de la ville d'Azeffoun Pour un meilleur d6veloppement urbain p 04
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CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

2-2-1-3 Historique et 6volution des villes littorale i travers les 6poquee
pr6c6dant:

L'6poque Les Caract6ristiques Les sch6mas

L'6poque
Ph6nicienne

' Les villes
dans le bassin
m6diterran6 ont
cr6€ par les
ph6nicien comme
un comptoir
commerciale.

' On remarque
un systdme
modularit6 40 Km
de distance entre
les villes.

/\./i\r\"V\

L'6poque
Romaine

Trace conforme
i la logique adapte
pour les romains
dans la cr6ation de
cotonies (trac6
agraire, trac6
urbain). Deux
axes principaux
(cardo_

documanus)
' L'enceinte
' La forme
de I'intersection des
deux axes.

L'6poque
ottoman

' lmplantation
du b6tisur les
terraine en pente.

. Bas6 sur le
style architectural
islamique.

9
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CHAPITRE 2: ETAT DE CONNAISANCE

L'6poque
coloniale

. creation des
villages coloniaux.

' extension le
noyau historique
parall6lement les
deux axes
(cardo_documanus)

-I----

TI'

L'6poque
poste

coloniale

. L'lnfluence de le
mouvement
architectural
contemporaine
(1970) sur les villes
littorales.

Tableau : Historlque et 6volutlon des ville littorele a traver€
les 6poques pr6c6dant

Source : Autour

2-2-14 L'utbanisme et I'architecture littorale :

L'urbanisme de littorale :

L'urbanisme de littorah

La concentration des populationsLa colonisation des littoraux

Deux ph6nomdnes caract6risent l'urbanisation des pays de la M6diterran6e : d'une
part, la colonisation des littoraux au d6himent des espaces int€rieurs, et d'autre part,
comme partout dans le monde la concentration des populations dans de vastes zones
urbaines, mEtropolis6ess.

e Dossier bibliographique r€alise en iuillet 1998 par Jean.Claude Jager et Abdelmajid Arif
< I urbanisation du littoral m6diterraneen ,)

10

---T--_

L'6mergence des
nouveaux mat6riaux
de construction.



CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

Type de d6veloppements du tissu urbain des villes littorales :10

. L'urbanisation des villes littorales
sur un terrain plat se d6veloppe
g6ndralement paralldlement A la mer
c'est dans le but d'avoir une vue
d6gager sur lamer, cette urbanisation
est impos6e par les facteurs naturels
(topographie du site et lamer) et social.
Fig. 11

Figure 11 : Devebppement paralBle e la mer
Alger

Source : Google Earth trait6 par auteur

. Mais n6anmoins il y a des
exemples d'exception oU des villes
occupant des sites plats qui se sont
d6velopp6es pendiculairement i la mer
engendr6e par I'existence des obstacles
comme les terrains agricoles, les cours
d'eau, et les montagnes. Fig. 12

. Les villes occupant ce site en pente se d6veloppent g6n6ralement
perpendiculairement et paralldlement d la mer. Parce que le souci d'avoir la vue
d6gagee sur la mer ne se pose pas.

Am6nagement urbain :11

. Cr6ation des percdes d6coupant les ilots. Fig. 13

. Pr6sence de terrasses publiques vers la mer, ainsi que des lieux de rencontre et d'dchanges

of on prend en considdration. Fig. l4

10 Thdse : Pour une meilleure image de marque de la baie d'Alger, promotion 2013. P 05

" ThCse : Pour une meilleure image de marque de la baie d'Alger, promotion 2013. P 06

11
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Figure 12 : Devebppement perpendiculairement e
la mer -Tipaza- (a cause des contraintes

phy6hues : Oued, les terrainS agncole prive et les
sites archeologique... ).

Source : Google Earth traite par auteur



CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

,

, .1.

tl

Figure 13 : Persee visuel vers la mer
Casbah -Alger-

Source : poste sur net par jo94 le
'15 Mars 2010

Figure 14 : Jardin public horloge florale
-Alger-

Source : poste sur net par Mr hawesse
le 31 juillet 2012

La prdsence de la vdgCtation le long des rues, dans les places et d l'int6rieur des

constructions, est fortement recommandde pour la protection du soleil ou du vent et une

reduction de la contrainte de chaleur en abaissant les tempdratures c.i.d. am6liore les

microclimats urbains (provoquer par les facteurs naturels : I'ensoleillement et le vent).

Les r6les de I'arbre sur l'6quilibre urbain :12

- L'arbre producteur d'orygene et source
de vie.
- L'arbre purificateur de I'air.
- L'arbre lutte contre l'erosion du sol.
- L'arbre ameliore la qualite de l'eau.
- L'arbre protege crntre la chaleur.
- L'arbre protege contre la pluie...

Figure 15 : Un microclimat plus confortable par
la presence des arbres

Source : expose vegetation et confort r6alise
par Alileche et Mezair 2013

. Le d6veloppement de I'urbanisation du liftoral ne peut Ctre congu sans pr6server
les paysages et les espaces naturels qui sont enrichiront le tourisme qui introduit dans
le plan economique.

12 J€an Lamontagne professeur et consultant en arboriculture.
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CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANGE

. L'architecture de littorale :13

L'architecture en zone littorale caract6risee par: I'implantation et la volum6trie de

ses constructions, le traitement des fagades avec l'utilisation des materiaux de
construction qui sont trds particuliers i cause des qualitds sp6cifiques du
littoral,(on donne plus d'importance i I'espace ext6rieur que I'espace int6rieur)

l'espace accessoire (balcons, terrasses, jardins, etc.)

- La volumetrie : on trouve des constructions qui evoquent la mer. Fig. 16 ,'17

Figure l6 : La mAtaphore d'un voile de
bateau se caraderise par une merveille

d'architecture dont les formes
symbolisent une voile gonflee Par le venl.

Source : Publid su nel le 09 juin 2012 par
Gilles Poirier

Figure '17 ;L'op6ra de Sydney (Australie),

centre artistique ouvert sur la baie de port-
Jackson, dont la brme de la toituE inspiree des

voiles d6ployees d'un bateau toute en
permettant de reduire l'effet des vents.

Source : Wikip6dia

- Les ouvertures sont les 6l6ments les
plus importants dans ces sites, alors
l'orientation de ces ouvertures, souvent
de grande taille pour mieux profiter de
l'6clairage naturel et aussi i I'a6ration
(ventilation).
Ainsi qu'une orientation par rapport d

la mer pour profiter des vues
panoramique. Fig.18

Figure 18 : Chambre qui donne sur la mer
bien 6clair6e avec une vue panoramique

Source : publie sur net par Didier S. le 08
Aout 2015

13 Thdse : Pour une meilleure mise en tourisme de la ville de Marset gen M'Hidi, r6cup6ration et mise en valeur

du front de mer de la ville (option AZUt) 201212011.
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CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

Et aussi la protection du rayonnement
solaire ; on utilisant des 6lements de
protection (pare soleil horizontal, pare

soleil vertical). Fig.19

Figure 19 : Tenasse
couverte pour se

proteger de
l'ensoleillement.

Source : Document
L'ecoconstruction
6dite par I'Agence

Regionale de
l'environnement en

Lorraine 2006

- Materiaux et couleur : on remarque la domination des couleurs clairs le blanc et bleu

en r6f6rence i la mer afin de diminuer la quantit6 d'6nergie solaire absorb6e par les

parois ext6rieures, les fagades peuvent aussi €tre trait6es avec des mat6riaux naturels

destines a rester apparents tel que : le bois -la c€ramique-la pierre. Fig.20

Source : publie sut net par Emilie
Jusot le 13 Mars 2015

Figure 21 : Alger la blanche

L'utilisation des couleurs claires
intervient sur la reflexion, la

quantite et la distfibution de la
lumiere, pour cela on pr6conise le
blanc et le bleu dans les fagades

urbaines des villes littorales
m6diterraneennes.

Source ; PuUie sur net par
meNeilledz le 12 mars 2006
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CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

2-2-1-5 Les facteurs agissant sur I'architecture et I'urbanisme des villes
littorales :r4

. Sur le plan naturel :

Une variation des paysages et des potentialit6s naturelles (la mer, le porq les for6ts, les points

d'eaux), et pour cela ce demier est considdr6 actuellement comme espace privil6gi6; oi les

implantations humaines, les activitds industrielles ; touristiques, dconomiques et agricoles se

concentrent-

o La g6omorphologie du site :

Des villes qui sont localis6es sur des sites accidentes et d'autres sur des sites plats.

o Climat:

Le climat m6diterran6en est un type
de climat tempere, qui se caract6rise
par des 6t6s chauds et secs et des
hivers doux et humides.ls

Figure 22: Carte des climats mondiaux
Source : Wikipedia

1a Thdse : Restrucluration de la ville d'Azeffoun Pour un meilleur d€veloppement urbain
15 Wkipedia.
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Sites accident6s

Les dunes littorales :

sont des formes
d'origine 60lienne,

formees le long des
littoraux.

Les falaises : sont des
escarpements rocheux

cr66s par l'6rosion
littoral le long d'une
cote, la hauteur des

falaises est trCs
variable. Ou r6sultant de
l'affouillement du relief

continental par les eaux
de la mer.

Le littoral sableux :

les plages
representent le
fondement du

tourisme balneaire ;

elles sont
dynamiques par leur
nature et sont tres

sensibles aux
perturbations induites

et les diff6rentes
utilisations.

15

La g60morphologie du
site

Sites plats
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o Les risques naturels :

Le littoral subit de nombreuses pressions qui s'accentuent au fil du temps. Pression
touristique, densification de I'urbanisation, utilisation intensive des terres aux d6pens
des espaces naturels et des terres agricoles, les zones cotiCres sont de plus en plus
convoitdes.l6

lnondation:

Les submersions marines qui sont des inondations temporaires de la zone cotiere par
la mer dans des conditions m6teorologiques (forte d6pression et vent de meo et
mar6graphiques sdvdres provoquant des ondes de tempCte. Elles envahissent en
general des terrains situes en dessous du niveau des plus hautes mers, mais aussi
parfois au-dessus si des projections d'eaux marines franchissent des ouvrages de
protection.lT

Activite sismique :

Durant ces derniCres ann6es de
nombreux seismes ont eu lieu en
m6diterranee. Ceux-ci ont des
magnitudes comprises entre 0 et 7.
Ceci s'explique par le fait que la
m6diterranee est situ6e i la limite de
deux plaques : la plague eurasienne
et la plaque africaine. Ces demidres
de rapprochent, elles cr6ent donc
des collisions continentales et des
subductions. C'est pourquoi la
region est une zone a forte sismicite.

Pr..-rQUr /raRrc.4rIt f

16 Livret : Le conservatoire du littoral Mviane Le Dissez p7
,, vtvRE LfLE 12 SUR 12
s Cour la sismicite en m6ditenan6e
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Figure 23 : Carte de la mediterranee presentant
les s6ism€s.

Source : Cour la sismicit6 en meditenanee

Le choix du site et du terrain est
primordial, il est interdit de construire
au voisinage immediat de failles
architectoniques actives, par ailleurs
il prudent d'6viter :

les tenains gorg6s d'eau sensible au
glissement de terrainles abords des
collines sujettes a d6crochement
rocheux La proximit6 d' arbres si sol
est argileux sommet des collines ou
les ondes ont tendance a
s'amplifier.18
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CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

L'6rosion :

L'6rosion du littoral est un ph6nomene naturel qui se produit en de nombreux endroits
du monde. La l6gdre montee des oc6ans, ou des phenomenes de r66quilibrage
isostatique peuvent induire un recul du littoral non compens6 par l'engraissement local,
de m6me que la disparition de v6g6taux stabilisant les vases, dunes ou arridres plages,
ou encore qu'une diminution des apports terrigenes en sable d la suite de la construction
de nombreux barrages dans les bassins-versants des fleuves.le

. Sur le plan 6conomique :20

Les activil6s maritimes constituent des ressources essentielles pour la r6gion, elles
participent fortement i son identite par rapport aux villes interieures.
Les principales activit6s li6es a h proximit6 de la mer sont : activites portuaires,

industrielles, touristiques, et agricoles.

o Les activit6s portuaires :

Une des activit6s premidres i l'origine de la naissance de la ville littorale 6tait la
p€che. En effet les premidres installations en bordure de mer 6taient des maisons de
p€cheurs .le developpement de la p6che cr6e des v6ritables ports. On distingue : Ies
ports de p6ches, de plaisance, p6troliers marchands ...etc.

Figure 24 : Plus grand port de plaisance
d'Europ6 (Port Camargue).

Source : Google Earlh

Figure 25 : Le port de Marseille c'est le 1o
port franqais, le l ER port de Mediterranee et

le 4e port europ6en en trafic de
marchandises

Source : Google Earth

!e Wikipedia.
m These : Restructuration de la ville d'Azeffoun Pour un meilleur developpement urbain. p16
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CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

lmpact sur l'architecture et I'organisation du bAti :

- grand port : produc{ion d'une architecture industriel.
- petit port: production d'une architecture touristique, amdnagement des restaurants et des

poissonneries.

Figure 26 : Le port de de transformation, de
distribution et de commercialisation des Produits de

la Mer.- Hamma-

Figwe 27 : Amenagemenl des restaurants

Source : Publie sur net par PIERRE GUIBET
2014

Source : Article sur net par Marine26

L'agriculture:

Les activit6s agricoles li6es A la presence ou a la proximit6 de la mer produisent :

Des paysages particuliers, elles ont un r6le structurant dans l'organisation de
I'espace construit (element ordonnateur de croissance de la ville)

Mais cette actlvit6 est en voie de d6clin i cause de I'empi6tement et I'extension
tentaculaire urbaine sur les terres agricoles. Par exemples en 30 ans les surfaces
agricoles dans les communes du littoral atlantiques ont diminu6 de 20o/o au profit des
zones urbaines (la baisse a ete de 6,8% pour I'ensemble de la metropole).

Exemple '. Zeralda

Les villes littorales se d6veloppent prds de leur trait de c6te, et leur extension se fait
sur les terres agricoles. Zeralda d'une part sa vocation agricole se developpe plus a
l'int6rieur en pr6servant ses terres agricoles vu leur importance 6conomique.

18



CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

Figure 28 : Vue a6rienne de la ville
da Zeralda

Source : Google earth

Figure 29 : Le port de Zeralda
Source : La tribune 2007 photo de YCM

Tourisme :21

Le tourisme est I'ensemble des activit6s li6es au d6placement des personnes dans
des lieux autre que ceux du quotidien ; dans le cadre d'une activit6 de loisir.

Tourisme Culturel :

Le tourisme culturel a 6td consid6r6 comme un march6 de croissance ainsi que
comme une forme de tourisme de qualit6.
Assure la preservation du patrimoine archilectural et un attrait en toutes saisons.

Tourisme m6dical et thermal :

Visite d'etablissements m6dicaux pour raison de sant6 Tourisme qui n'est pas
saisonnier et qui vise d assurer un taux d'occupation constant.

Tourisme vert :

Permet la preservation du patrimoine naturel et des sites ainsi la d6couverte de la
nature.

21 Wikipedia.

19
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CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

Le tourisme baln6aire :

Assure I'attrait d'un grand nombre de population toutes cat6gories confondues, ainsi
qu'un dynamisme 6conomique de la r6gion.
Donc [e ph6nom6ne du tourisme s'6tait developpe dans le temps pour finir par toucher
toutes les classes sociales et d'influencer les domaines 6conomiques, 6ducatifs et
sociaux. Comme les ouvriers et les agriculteurs ainsi que les retrait6s et les 6tudiants.

Les loisirs littoraux de masse dessinent un nouvel urbanisme qui s'appuie sur une
extension maximale du lin6aire cdtier et sur le d6veloppement commercialdes loisirs.

L'impact du tourisme sur I'architecture et I'organisation du bdti :

Le tourisme est souvent une ressourc
6conomique locale ; mais il peut g6n6rer de
impacts sur le plan socioculturel, architecture
urbanistique.

Figure 30 : Parc arch6ologique
de la ville de Tipaza

Source : post6 sur net par
Abdou Semmar

Figure 31 : Thalasso
th6rapie

Source : article sur net le
23t06t2011

A l'assaut de la thalasso

Figure 32: Jardin d'essai
Source: Ferhatl6

2AO1nU4
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Figure 33 : Au Chili, un oc6an construit pour
les touristes Plage de sable, restaurant, salles

de cin€ma et boftes de nuit

La rEalisation des routes paralldle d la mer r

des chemins pour acc6der aux espac€
touristiques am6nag6s i l'ext6rieur.
Am6nagement des espaces ext6rieurs tel qu
les placettes et les jardins pour penrettre al
touristes l'exploitation optimale de toute i

richesse littorale.
Surce : publi6 sur facebook par Mr lchebouben

Exemple : El Hammamet une ville touristique :22

Hammamet est une ville tunisienne a une soixantaine de kilomdtres au sud de Tunis,
sur une superficie de 3 600 hectares.

22 wikipedia.
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CHAPITRE 2: ETAT DE CONNAISANCE

Figure 35 : Hammamet
Source : Article Hmamamet

Figure 34 : Hammamet
Source j Google Eerth

Figure 36 : Hammamet
Source : Publi6 sur facebook par Mr

21,

Elle est souvent pr6sent6e comme
une station baln6aire, l'une des
principales du pays. Le d6veloppement
r6cent de la marina de Yasmine
Hammamet renforce l'importance de
I'industrie touristique dans l'6conomie
locale. En effet, reput6e depuis la

deuxidme moiti6 du XX" sidcle, la ville
offre aux touristes de longues plages le
long du gotfe portant son nom.
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Le centre-ville de Hammamet est situ6 au bord de la mer, ce qui donne A la ville un

charme particulier. Des restaurants, des caf6s, des magasins et des jardins publics,

d'o0 une vue panoramique sur la mer s'offre aux promeneurs, maintiennent la ville

anim6e jusqu'aux premidres lueurs de l'aube. Sur la plage, l'apres-midi, des p6cheurs
proposent aux touristes des promenades en mer a bord de leurs petites barques, avant
le depart a la p6che, qui a lieu chaque jour au coucher du soleil.

Mais L'occupation modulaire du littoral cr6e des zonings (ex : les zonings touristiques)
provoque une separation (rupture) entre les habitants locaux et les touristes et donc
absence de continuit6 entre la ville et la mer, le meilleur exemple c'est la Tunisie alors

Sousse fonctionne mieux que Hammamet c'est simplement parce qu'il y a une

continuit6 enke la ville et l'6tablissement hOtelier.
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Figure 37 : Zone touristique de Sousse
(Tunisie), plus li6e a h ville

Source : Article poste sur net Sousse

o Sur le plan social :

Mode de vie :

La population locale des villes littorales est hospitalidre, communicante et trds
accueillante, elle accepte les populations elranggres.

L'impact sur l'architecture et I'organisation du bAti :

. La relation entre ce type de comportement et la configuration physique, est
imm6diat, et se manifeste par la maison d patio les maisons avec perrons et les
terrasses, suivant les traditions et religion de chaque r6gion.

Comportements :

Les comportements des habitants du littoral se distinguent par une sociabilit6
appr6ciable et une hospitalit6 distincte avec le touriste, car le tourisme est la source de
revenu principal.

Ceci inclus qu'ils sont serviables agr6ables et passionn6s par la mer.

lmpact sur l'architecture et l'organisation du bAti :

. La polyvalence de l'espace favorise I'appropriation et la familiarisation des lieux.

. Dans les petites villes on remarque une absence d'auberges et d'h6tel car ily a
un autre type de tourisme qui est le tourisme chez l'habitant donc ily'a dans les maisons
un espace d'accueil.

. Presence de ports et de maisons des p6cheurs.

22



CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

Aspiration :

. D6sir constant d'etre en face de la mer.

. Penchant pour le regroupement : les habitants aiment se reunir.

-t
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Figure 38 : Relation visuelle vers la mer
Source : Le sct€ma de coh6rence tenitoriale", minist€re de l'Equipement, des Transpods,
du logement, du Tourisme et de h Mer, 2003, 110 pages-

L'lmpact sur I'architecture et I'organisation du bati :

. Les villes littorales se d6veloppent paralldlement a la mer, avec des 6chapp6es
visuelles vers la mer.

. Terrasses vers la mer et front de mer (lieux de rencontre et d'6change culturel).

. Am6nagement des espaces ext6rieurs (placettes- promenades de convivialit6 :

lieux de rencontres et d'6changes 6conomiques et sociaux.

. lmplantation de bAtis dans les hauteurs et Ia cr6ation des perc6es visuelles pour
assurer la vue vers la mer.

Sur le plan culturel :

Le paysage des villes cOtidres est trame de vestiges et de monuments repr6sentant
de nombreuses cultures et civilisations. Des formes architecturales d6finies par des
techniques de construction d'une 6poque et dans un lieu donn6.

La majorit6 des villes cOtidres possddent un patrimoine historique trds important ; Les

transformations op6r€es sur leurs tissus par les extensions, ou le remplacement des
maisons d'epoque par des nouveaux bitiments.

23
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CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

2-2-2-1 lntroduclion :

Le littoral alg6rien s'6tend sur 1200 km.
ll represente un 6cosysteme fragile et
constamment menace de d6gradation en
raison de la concentration de la population
(2/3 de la population sur 4% du territoire
seulement), des activit6s 6conomiques et
des infrastructures le long de la bande
c6tidre).23 Figure 39: Jijel -Alg6rie-

Source : AMenour Chefiri

2-2-2-2 Parlicularit6 des villes alg6riennes :

Les villes littorales Alg6riennes ont connu les m6mes probl6matiques sur le plan

naturel, economique et social.

Apres l'ind6pendance I'Alg6rie a connu deux politiques d'am6nagements qui ont 6t6
appliqu6es sur le plan urbanistique et architectural.

L'6tat a pref6r6 s'interesser aux grandes villes qui sont Alger, Oran et Annaba et
quelques moyennes villes comme Bejaih et au d6triment des petites villes (Azeffoun)
qui sont restees relativement delaissees ou en stagnations.

Ceci a engendr6 un d6s6quilibre sur le plan urbanistique, les grandes villes ont connu
une forte urbanisation (elles sont sur-urbanis6es) par contre les petites villes qui sont
sous-urbanis6es.

Les instruments d'urbanisme (PDAU et POS) ont les memes contenus, ils ne
prennent pas en consid6ration les particularit6s des villes littorales, donc on intervient
de la m6me maniere que pour les villes int6rieures sur le plan architectural.24

Le littoral en Alg6rie est donc confront6 A des probl.mes multiples. On constate
I'absence d'une prise en charge effective et d'une gestion appropri6e.

La m6thodologie d'int6gration des sp6cificit6s du liftoral dans les documents
d'urbanisme propos6e consiste d :

1. d6velopper une connaissance sur le littoral, en insistant sur les caract6ristiques
g6omorphologiques,physiques et climatiques et leur integration dans les documents
d'urbanisme; les potentialit6s 6conomiques et leur impact sur les milieux littoraux ; et
enfin d v6rifier l'existence d'un mode d'am6nagement qui repond i la sp6cfficit6 et aux
contraintes du littoral et qui tient compte de son identit6 g6ographique et de la
pr6sence de la mer.

23 Ministere de I'am6nagement du territoire et de l'environnement (M.A.T.E.), (2000), RapPort sur l'6tat
et l'avenir de I'environnement.
?a Restructuration de la ville d'Azeffoun Pour un meilleur d6veloppement urbain p.27

24

2-2-2 Littoral alg6rien :
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2. definir le cadre juridique de l'amdnagement du littoral, et les differents instruments
de gestion et de protection du littoral dans divers pays du monde.

3. 6noncer des recommandations pour l'int6gration des sp6cificit6s du littoral i
l'echelle de la planification (PDAU) et de la composition urbaine (POS).

L'am6nagement du littoral doit s'op6rer dans un cadre juridique clair et precis, tenant
compte de la hi6rarchie des normes et des documents, d savoir la loi relative d
l'am6nagement et i I'urbanisme, la loi 6dictant les prescriptions particulidres au
littoral, le plan d'am6nagement c6tier, le plan directeur d'am6nagement et
d'urbanisme, et enfin, le plan d'occupation des sols.

2-2€ R6glementation des villes littorales :25

La loi littorale :

La loi littorale fixe une politique globale d'am6nagement, de protection et de mise en
valeur. La r6alisation de cette politique d'int6rCt g6n6ral implique une coordination des
actions de I'Etat et des collectivit6s locales, ou de leurs groupements,

Ces lois ont pour but :

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

. Encourager I'implantation des activit6s 6conomiques

. Encourager la recherche et les d6couvertes en ce qui concerne les ressources
littoral

. Mettre en place des lois qui interdissent l'empietement sur des zones naturel ou
patrimoniale

lnstruments d'urbanisme li6s au littorale :26

1-Le plan d'am6nagement cotier (PAC) :

Le PAC a pour objet de d6limiter l'espace littoral. La proposition de d6limitation de
l'espace littoral s'est faite sur la base de critdres physiques. Ainsi au niveau des zones
des falaises il a 6t6 retenu une profondeur de 800 mdtres et au niveau des espaces
relativement plats, il a 6t6 retenu une profondeur de 3 km. ll a 6te integre les espaces
forestiers (for6ts et maquis d6grad6s) dans leur int6gralit6, les plaines littorales, les
terres a vocation agricole, les zones humides et les sites historiques.

2-Le plan directeur d'am6nagement et d'urbanisme (PDAU) :

25
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25 Lcli no 90-29 relative a fam6nagement et l'urbanisme.
6 Cour d'urbanisme Mr Ben Boujemaa.



CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

Le PDAU fixe les orientations fondamentales de l'am6nagement des territoires
concern6s, il d6termine la destination g6n6rale des sols, la nature et le trac6 des grands

6quipements d'infrastructure.

Le PDAU doit 6tre compatible avec les orientations de la loi 02-02 du 05-02-2002
relative d la protection et d la valorisation du littoral et fixer les termes de r6f6rence des

POS.

En Alg6rie, Le POS est un instrument de gestion et de planification urbaine dont la
finalite est un rdglement de d6tail, proc6dant d'une politique de protection (notamment
par l'interdiction de construire). Dans le respect des dispositions du PDAU, Le POS fixe
de fagon detaill6e les droits d'usage du sol et de construction pour le secteur concern6.
Le POS en tant qu'instrument d'urbanisme r6glementaire de detail doit normalement
permettre de mieux cerner les critdres de sp6cificit6 des lieux.

Quelques lois du littoral :27

Loi n' A2-O2 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 f6vrier 2OO2 relative i la

protection et d la valorisation du littoral.

Pour objet de fixer les dispositions particulidres relatives i la
protection et d la valorisation du littora!.

Loi n" 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 f6vrier 2003 fixant les

rdgles 96n6rales d'utilisation et d'exploitation touristiques des plages.

Pour objectifs :

. La protection et la valorisation des plages en vue de faire b6n6ficier les
estivants de la baignade, de la d6tente et de toutes les prestations qui s'y
rapportent.

. La r6union des conditions d'un d6veloppement harmonieux et 6quilibr6
des plages r6pondant aux besoins des estivants en matidre d'hygidne, de
sant6, de s6curit6 et de protection de l'environnement.

. L'am6lioration des prestations de s6jour des estivants.

. La definition d'un systdme de loisirs integr6 et compatible avec les
activit6s baln6aires.

Loi no 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 f6vrier 2003,relative aux

zones d'expansion et siites touristlques.

27 Journal officiel
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Pour ob.iectifs :

. L'utilisation rationnelle et harmonieuse des espaces et ressources
touristiques en vue d'assurer le d6veloppement durable du tourisme.

. L'integration des zones d'expansion et sites touristiques ainsi que les

infrastructures de d6veloppement des activit6s touristiques dans le sch6ma
national d'am6nagement du territoire.

. La protection des bases naturelles du tourisme.

. La pr6servation du patrimoine culturel et des ressources touristiques a

travers l'utilisation et l'exploitation, d des fins touristiques, du patrimoine
culturel, historique, culturel et artistique.

. La cr6ation d'un bAti harmonieusement am6nag6 et adapt6 au

d6veloppement des activit6s touristiques et la sauvegarde de sa sp6cificit6.

Conclusion :

< Aujourd'hui [e littoral est un territoire exceptionnel .Il faut donc savoir comment y faire vivre

ensemble des populations diff6rentes, pour r6pondre aux besoins des habitants, en y d6veloppant

une 6conomie qui soit crdatrice d'emplois valorisants >.
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2-3 Option habitat:28

2-3-1 lntroduction :

. Habitat:

Lieu habit6 par une population ; ensemble de faits g6ographique relatifs i la
r6sidence de I'homme (formes, emplacement, groupement des individus) ; l'ensemble
des conditions relatives d l'habitation.2e

L'habitat est toute l'aire que fr6quente l'individu : qu'il y circule, y travaille, y mange
s'y repose, y dorme.3o

Habitat = Logement + 6quipement lies aux logement

o Habitation:

Habitatron c'est : l'action d'habiter est de s6journer dans un m6me lieu. Domicile,
r6sidence.sl

Habit6 :

Unit6 d'habitation :

Le terme unit6 utilis6 par les urbanistes, signifie un organique ou les parties qui les
composent sont les habitations, les 6quipements, les rues et les espaces verts...etc.

. Logement:
Ensemble des mesures visant i permettre i la population de se loger dans des

conditions de confort correspondant aux normes sociales courantes.

28 Expose : habitat promotionnel
2e Larousse
30 J-Havel
31 ( Encyclopedie Universelle )
32 < Encyclop6die Universelle ,

L'habitat est l'ensemble form6 par le logement Les attentes fondamentales de
l'habitat restent les m6me, celles de:
- L'intimit6 de confort
- De bien 6tre
L'habitat participe ainsi au sentiment d'identification des lieux et des espaces du
contexte urbain et paysager d'une ville.

2-3-2 D6finition de l'habitat en g6n6ral :

C'est vivre son environnement spatial intime, c'est pouvoir le marquer de son
empreinte, c'est avoir la possibilit6 de l'organisation selon les habitudes culturelles et
sociales.32
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. Habitat urbain

. Habitat ruralSelon la localisation

2-34 Typologie de I'habitat :

P6riode avant
I'ind6pendance

1 er novembre
1954

P6riode aprds
I'ind6pendance

.La construction de logement a 6t6 abandonnee presque totalement
a l'initiative priv6e.

. les autorites coloniales ont commenc6 i s'interesser i ce
secteur et ont essaye par l'interm6diaire du (plan de
constantinel g5S), de r6aliser au cours des cinq ann6es de ce
plan de quelque 220000logements en milieu urbain et
1 10000 en milieu rural.

. En 1964 la charte nationale stipulait que <<les logements
abandonnes par les europ6ens ne suffisent plus, il faudrait
prEvoir 75000 logements nouveaux dans les villes en plus de
65000 a pr6voir dans les compagnes.

. Habitat disperse

. Habitat planifi6

. Habitat spontan6

Selon le type de
regroupement

. Habitat individuel

. Habitat semi collectif

. Habitat collec{if

Selon le nombre de
logement ressemblds
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Apergu historique de l'habitat en Alg6rie :
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La @riode de 1962 A 1969 : -Le
rythme annuel de livraison durant
le plan kiennal atteignait peine
6500 logements urbains et ruraux.

De 1970 a 1973: recouvrant le premier
plan quadriennal: les missions essentiel
de ce programme 6taient r6unies. Les
conditions n6cessaires pour rependre
avec efficacit6 aux probldmes de
logements.

La p6riode de 1974 A 1977 : recouvrant
le deuxidme plan quadriennal. P6riode
marqu6e par: une intensification des
investissements de l'6tat aussi bien dans
les compagnes que dans les lMes. La
mise au point d'un cadre reglementaire
organisant et stimulant I'effort de
construction des particuliers.

De 1979d 't 987 recouvrant le premier
plan quinquennal. Le financement des
op6rations d'habitat

De 1987 a 1998 -Restructuration de tous les
sec-teurs de l'dconomie national a 6t€ mise
en oeuvre. -L'6tat se d6sengage
progressivement du monopole de la
production de I'habitat essentiellement a
caractere social au profit du secteur priv6.
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De 1998 jusqu'a nos jours -En ce qui concerne le
financement de logement, l'etat reste l'unique pourvoyeur de
fonds jusqu'a 1996 ou le logement 6t€ considere comme une

activit6 6conomique 169ie par des regbs commerciales.

2-3-6 Habitat promotionnel :

C'est un type de logement oir l'usage participe avec un pourcentage consid6rable
dans le financement de son logement; I'acheter dejir fini, ou il peut le payer a travers
un loyer consid6rable ou annuel, sans qu'il ait un r6le dans sa conception'

2-3-6-1 Typologie de l'habitat promotionnel en A196rie :

.F2 a F5 leurs surfaces de 50 A 93 m'

. F2 a F6leurs surfaces de 52 a 122 m2

. F2 a F6 leurs surfaces de 55 i 137 m2

31
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2-36-2 L'espace urbain ext6rieur dans l'habitat promotionneJ :

o Tout am6nagement d'espace ext6rieur s'inscrit nEcessairement dans une
structure urbaine qu'il parait essenliel d'ext€rieur parfaitement pour une
meilleure conception et realisation des projets.

o ll faut mettre en 6vidence le r6le primordial des 6l6ments structurants qui sont
principalement le bAti continu, le biti du prestige, le biti industriel, les voies, les
grandes r6serves foncidres, les espaces verts, dans le processus evolutif de
I'ensemble des espaces ext6rieurs.

o Les espa@s ext6rieurs sont compos6s de :

La rue, les chemins pi6tonniers, les places publiques, les aires de jeux, les parcs de
stationnement, jardin public... .

Figure 40 : Amenagement e{erieur

Source : expos6 sur habitat standing
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CHAPITRE 2 : ETAT DE CONNAISANCE

2-3-6-3 Politique de l'habitat promotionnel en Alg6rie

Trois types d'habitats ont 6taient d6finit par le gouvernement et le comit6

La promotion immobilidre priv6e :

L'6tat a mis en place un ensemble de mesures incitatives concernent:
o La possibilit6 d'acqu6rir des terrains auprds des communes.
o L'octroi de cr6dit bancaire jusqu'a 50% du montant de l'op6ration au

maximum(le minimum 6tant fixe a 3%).
o Le lev6 de l'incompatibilit6 relative au cumul d'activit6s en matidre de

promotion immobiliere.

. La promotion immobilidre publique:

Ce principal acteur est les E.P.L.F, les O.P.G.l et les agences foncieres de wilaya

La promotion immobilidre par les collectivit6s locales

Les financements pr6vus dr cet effet ont pour origine
o Les budgets des collectivit6s locales.
o Les fonds d'6pargnes d6pos6s i la CNEP.

2-3-7 Habitat 6cologique :33

Logement 6cologiques sont des habitations saines, 6conomes en ressources et en

6nergie ; abordables, accessibles a tous et caract6ris6es par leur durabilit6. Et les

bienfaits apport6s par ce type de maisons sont multiples.

En plus de procurer un environnement plus sain et confortable pour les occupants,

elles ont une empreinte 6cologique moindre sur la planete et puisqu'elles sont plus

efficaces 6nerg6tiquement.

Quatre 6l6ments principaux diff6rencient les maisons usuelles des habitations

6cologiques:

Energie : Les maisons consomment beaucoup d'6nergie, que ce soit pour leurs

op6rations quotidiennes (chauffage des pieces, chauffe-eau, 6lectrom6nagers,

etc.) ou pour I'extraction, la fabrication et le transport des mat6riaux.

33 Document pourquoi l'habitation Scologique ?
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L'habitation 6cologique consomme moins d'6nergie, elle permet donc des 6conomies

substantielles en chauffage et en 6lectricit6. Pour maximiser l'efficacit6 6nerg6tique,

les maisons 6cologiques peuvent etre dot6es de :

o d'une isolation ad6quate.

o d'une r6cup6ration de la chaleur solaire.

o des 6changeurs de chaleur d'air et d'eau.

o des appareils m6nagers et de chauffages de haute efficacit6.

o des portes et fen6tres 6co 6nerg6tiques.

o d'un 6clairage 6co 6nerg6tique.

o d'6nergies renouvelables alternatives telles que le solaire et l'6nergie

6olienne.

Vie saine

Les gens passent, en moyenne, 90% de leur temps d l'int6rieur oU la qualit6 de I'air

est en moyenne trois fois plus pollu6e que celle de l'ext6rieur. La ventilation, souvent

inad6quate, la fum6e, les mat6riaux de construction comme les peintures, ou les

compos6s organiques volatiles (COV) qui emanent des panneaux de particules, sont

parmi les coupables les plus fr6quents.

L'habitation 6cologique est b6n6fique a la sant6 des occupants : c'est un milieu sain
b6ti avec une s6lection de mat6riaux non-toxiques.

L'emploi du bois, de la c6ramique et des finis naturels ainsi qu'une ventilation
ad6quate 6vite les probldmes de sant6 reli6s d l'humidit6 et aux poussidres.

Achat local :

Pour dynamiser les 6conomies de nos collectivit6s, rien de mieux que de penser

globalement et acheter localement. Quand on achdte localement, on peut 6tre plus

rassur6 quant au respect des travailleurs. On aime :

. Les mat6riaux de source locale.

. Les fournisseurs de services r6gionaux.
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Ressources naturelles :

Chaque fois qu'une ressource naturelle est extraite, transform6e et transportee,

l'environnement est modifi6. La quantit6 de bois que l'on utilise lors de la construction

la r6novation et le maintien d'une maison n6cessitent la production constante de 1,5

acre de for6t.

. mat6riaux recycl6s.

. bois certifi6 6cologique.

. appareils r6duisant la consommation d'eau.

. robinets et des pommes de douches a faible debit.

. toilettes de six litres par chasse maximum.

2-3-8 Conclusion :

L'habitat est non seulement le bAtiment dans lequel l'homme s'abrite mais aussi il

constitue le r6ceptacle de tous les services :

lnstallations et dispositifs dont I'existence est n6cessaire ou souhaitable pour assurer
l'hygidne physique et mentale, ainsi que le bien6tre social de la famille et de l'individu,
et qui le lient d'autre par la collectivit6 et a la 169ion dans laquelle il vit et progresse, il

constitue ainsi un droit majeur pour chaque 6tre humain et un objectif principal pour

differents pays.
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Les habitations 6cologiques utilisent des mat6riaux provenant de sources moins

nefastes pour l'environnement et I'utilisation de ceux-ci se fait de fagon efficace. Cela

entraine une r6duction de dechets lors de la r6novation/construction. Les items

suivants sont fortement conseill6s :



CHAPITRE 3:CAS D,ETUDE

3-1 Introduction:

( Connaitre une ville n'est pas simple, surtout quand elle est vaste et que chaqse 6poque est venue

d6poser, sans trop de prdcautions, sa marque sur celle des g6n6rations pr6c6dentes r'a
<< L'architecture est I'invention : c'est ainsi que ie congois mon travail ; faire quelque

chose de dilf6rent I de nouveaux ..' >> a

Concevoir un projet d'architecture ne signifie pas seulement [a production des plans. il s'agit

d,une 6tude complexe mettant en dvidence les grands paramdtres : le site, le programme, la

reglementation ainsi que la sensibilitd du concepteur.

3-2 Pr6sentation du site :

3-2-1 Choix de I'aire d'intervention : (El-Hamma)

Notre choix s'est port6 sur le quartier el Hamma. Ce choix est motiv6 par :

*La beaut6 de la baie d'Alger dans son
ensemble qui est parmi les plus belle baie
au mande, elle pr6sente la porte d'Afrique
et un lieu de convergence entre I'Europe
et l'Afrique, tout au long de son histoire.

*El Hamma avec le jardin d'essai
pr6sente le point final du rythme de
d6veloppement de la ville d'Alger et par
consequence elle pr6sente le point de
l'abondons du front de mer.
*Elle se caract6rise par un potentiel

foncier important (les friches industrielles),
et une topographie plane ce site offre une
opportunit6 pour le reamenagement du

28 P.Panerai.
a Le Corbusier.
s PDAU d'Alger 2009 (strat6gies et sch6ma d'am6nagement).

Figure 4'l : Quartior Hamma
Source : ThAse r6cup€ration et restructuration

de la partie centrale de la baie d'Alger
tissu existant
* Les qualit6s dont jouit la baie d'Alger, sur le plan naturel (climat doux et ensolei116,

beaux paysages - la mer, etc.) , sur le plan social (l'hospitalite de la popu lation, etc.),

sur le plan 6conomique (prEsence du port) et, sur Ie plan de la beaut6 du paysage
b6ti, ot les moddles d'architecture et d'u rbanisme pr6sentent des caraderes
originaux par rapport aux moddles urbains courants m6diterraneenne d'ici u ne
dizaine d'ann6es.

Cela coincide avec l'objectif de I'Etat qui est de faire d'Alger une grande m6tropole
m6diterran6enne d'ici une dizaine d'ann6es. De nombreux projets architecturaux
ont 6t6 lanc6s pour moderniser I'image de la ville : nouvelle facult6 de medecine,
nouvelle gare centrale, grande marina...3o
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3-2-2 Situation g6ographlque :

La baie d'Alger est situde au bord de la mer
m6ditenande dans le Nord Est d'Alger (la capitale de

l'Algerie) elle est reconnue comme l'une des plus belles

baies du Monde. s

t-.:-:..8-5
Figure 42 : Carte d'Alger

Source : Division Geographique de la
Direction des archives du Ministere

des Affaires Etranadres 2004.

3-2-3 D6limitation de la baie d'Alger :

Elle s'6tend sur 30 kms, de Bab El Oued A Tamenfoust, nous pouvons aussi la
ddlimiter en profondeur.

Comme suit :

Par rapport d la ligne de cr6te.

Par rapport A l'influence de la mer sur l'urbain (fagade-percement).

Par rapport d la plaine de la Mitidja du c6t6 Est de la baie qui presente
une barridre d l'urbanisation.

Figure 43 : Carte la Baie d'Alger
Source : rapport de PDAU d'Alger

Pourquoi la partie centrale de la baie d'Alger a 6t6 d6laiss6e par I'urbanication,
et comment y rem6dier ?
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3-2"{ Evolution urbaine et architecturale de la baie d'Alger : 3r

Objectif : I'analyse de l'historique constituera une phase importante du projet, elle
nous permettra de comprendre le non urbanisation de la partie centrale a travers
l'dvolution urbaine et architecturale de la baie d'Alger et de resoudre cette
problematique.

Alger, ville du littoral, du fait de sa situation 9609raphique strat6gique , a
toujours fait l'objet de convoitises des plus grandes civilisations dans le monde,lui
apportant un patrimoine architectural et urbanistique exceptionnel.

Nous allons proceder A une lecture de l'histoire d'Alger A travers les differents tissus
urbains qui la

Epoque ph6nicienne :

L'agglom6ration phenicienne 6tait
constitu6e de < quelques maisons, un
d6pot de marchandises, entour6s peut
6tre d'une construction d6fensive de
mediocre importance >. ll existait deux
comptoirs 6conomiques, A Alger et A
Tamenfousl, ce dernier 6tait moins
important que le premier afin de
pr6server les terres agricoles leur
positionnement 6tait bien en face de la
mer afin de faciliter les 6changes
commerciaux.

r P6dode Ph€niienne

- P6riode Ro.rFirE
!< P6riode Bedare (950-

1518 apros JC)
P6riode Oltornsne
(15'1S1830 ap.es JC)

Epoque romaine :

La ville s'est developp€e a l'interieur
d'une Enceinte, l'intersection des deux
axes le cardodecumanus qui s'implantait
perpendiculairement d la mer donna
naissance A un forum (A l'emplacement
de I'actuelle place des Martyrs), avec
une relation directe avec la mer.

Figure 44 : Carte d'Alger
Epoque phenicien

Figure 45 : Carte d'Alger
Epoque romaine

3t These : Recuperation et restructuration ds la partie centrale de la baie d'Alger
38
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Epoque arabo-berbCre :

Au Xdme siAcle, la ville 6tait d6ja
entouree d'une enceinte plus robuste que
la premidre et cela pour r6pondre aux
exigences militaires et d6mographiques
de l'epoque. Ce prolongement sera
oriente par la naissance de deux voies
situ6es sur des lignes de crete qui

s'aloutdrent aux deux premidres et
recente une percee visuelle vers la mer. Figure 46 : Carte d'Alger

Epoque arabo-berbere

La 6t6riode ottomane :

Ville intra-muros, Alger 6tait decrite a cette periode comme une ville cosmopolite aux
couleu rs rive. Le premier souci des Turcs 6tait d'agrandir les remparts d6jA

existants et la construction d'une nouvelle citadelle pour proteger la ville.

Le choix des limites se referait a la nature, les remparts reposaient sur deux 6l6ments
naturels (une ligne de crete au nord et un talweg au sud).

A I'int6rieur des remparts la ville se divisait en deux parties (la basse ville et la haute
ville), distingu6es par le relief, le systdme de rue, la population, et par les activit6s.

Alin de garder une relation visuelle avec la mer des parcours pi6ton
perpendiculaires aux courbes de niveaux 6t6s cr66e, ainsi qu'une organisation en
ararlino rl a a rtraia.rl.e at rar..r.6ao h.\r'r la ^raseryatiOn dU panorama VefS la mer.

1t oat rt-ouea

Bab Djezira
Bab El-Bhar

Bab Djedid

Bab A

Caseme

f ActiYit6s

N

1

tr Maritimes pon t'rdd'aloet ovont 1830

Figure 47 : Carte d'Alger
Epoque ottomane

4

Figure 48: Panorama des tenasses de la
casbah sur la baie d'Alg6r

O
a
o
:

f
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Rempares

I

La partie centrale de la baie :

.Un etiablissement urbain (Maison Carr6e) avait occupt€ d l'6poque ottomane une
place importante, car le franchissement du cours d'eau d'El Harrach n'6tait possible
que dans la partie la plus 6troite < gu6 de Constantine > ;dont le nom indique
parfaitement la destination des voyageurs.
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.De plus, ll 6tait difficile de s'implanter au bord de mer i cause de la nature meuble
et inondable du sol.

.Un foss6 d,obstacles reliait deux batteries a la maison carr6e (Bordj el Kantara),

le tout diss6min6 dans une zone deserte couverte de buissons et de broussailles :

tel 6tait l'aspect d'El Mohamedia avant 1830

La p6riode coloniale :

De:1830d1962

Dds leur arrivee d Alger en 1830, les colons commencerent a s'approprier les
lieux, ils ont renforc6 ieurs annexions par de nouvelles extensions et des
op6rations d'expropriation. Cette p6riode se divise en trois phases :

1er phase urbaine : La ville militaire
(1830-1846) :

Cette p6riode a connu l'extension extra-
muros de la ville mBre la Casbah dans
deux directions majeures ; vers le nord
A Bab El Oued et vers le sud ; Agha et
Mustapha ou une large bande presque
plate, favorisait l'implantation, alors que
du c0t6 septentrional, il 6tait plus d6licat
de s'6tendre par rapport i la
topographie des lieux.

Durant cette phase, les op6rations
urbaines se limitent d la restructuration
et I'adaptation du tissu pr6existant
dans le r6am6nagement de la rue de
Bab Azzoun, de la rue de Bab el Oued
(dans I'axe de la route de Constantine)
et de la rue de la Marin e et
l'6largissement du carrefour engend16
devenu la Place du Gouvernement
avec un contact visuel directe avec la
mer. Ces op6rations ont favoris6 la
cr6ation de boulevards paralldlement A
la mer renforgant ainsi son rapport avec la
ville.

Figure 49 : Carte d'Alger
Epoque coloniale

;
! ri-.r.-."u;a

NdiaE r}{t

1841 connait l'6dification de la nouvelle enceinte des murailles achevee en 1847.

La premiere ville europ6enne, extra muros, de type Haussmannien, est trac6e par
b plan de I'architecte Pierre Auguste GUIAUCHAIN ; en 1846, c'est un sch6ma
general de voirie et d'alignements concemant les terrains A l'int6rieur de la nouvelle
enceinte.

ll installe les nouveaux bAtiments publics, Hotel de Ville, palais du Gouvernement...,

dominant la mer et pr6voit une serie de perc6es transversales perpendiculaires i
la mer destinees a faciliter la liaison entre les nouveaux quartiers du nord et du sud
de la ville.

/
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Le port s'est agrandi par la cr6ation du bassin du Vieux port en 1848 pour
16pondre aux strat6gies militaires.

Hamma:

A cette €poque, le quartier d'El Hamma
est constitue de deux parties :

-La banlieue agricole de l'agglom6ration
alg6roise.

-L'ARSENAL : structure militaire implant6e
en 1846 J'emplacement d'une ancienne
batterie turque.

qrroa * rr.l

2eme phase urbaine : La ville nourclle (184&1 885) :

A la fin des annees 1850 de nombreux projets
d'urbanisme proposenl de faire d'Alger une
ville Europ6enne, plus loin de la ville
traditionnelle, pour y 6tablir une architecture
monumentale, repondant aux critdres de
beaut6 du moment, donnant sur de larges rues
avec des percdes vers la mer, de grands
boulevards et de spacieuses places , A Agha
et Mustapha adapt6e au mode de vie de la
soci6t6 civile coloniale, qui avait de plus en
plus besoin de se d6barrasser du carcan que
constituaient les exigences de defense et
I'interp6n6tration avec la ville.

La principale ceuvre urbanistique est celle du

boulevard du front de mer, le boulevard de

I'lmpdratrice Eugdnie (actuel boulevard Che
Guevara) de Fr6d6ric Chassdriau qui :

Rdpond d des impdratifs d6fensifs, qui en font une

fortification du cOtC de la mer ; impdratifs

esthetiques, d travers [a fagade maritime
monumentale ; impdratifs dconomiques
represent6s par l'activitd portuaire naissante et les

magasins qui en sont le prolongement.

Figure 50 : Hamma
1830 a 1962

- 
Rempart

Tissu Ottoman

I Tissu Colcnlal

r Pl"."t
I Psulsy3rd 16 front de mer

Figure 51 : la carte dAlger
1846 a 1885
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Dans cette phase
Hamma est affirme en

tant que zone i
caraclere industriel en

p6riph6rie d'Alger.

Figure 52 : Hamma
1846 a 1885

3eme phase urbaine : La ville en expansion (1 885-1930)

A cette p6riode Alger a connu un developpement intensif, Le d€veloppement du port e

stimuler la croissance urbaine vers 1885 et a renforcd la relation ville-mer.

L'implantation de nouveaux 6difices va accentuer le d6placement du centre d'Alger,
place du Gouvernement (actuel place des Martyrs) vers le boulevard la Ferriere (actuel

bd Khemisti).

@

@

@o

--@
@@

gf-e'litJtls.rr- \
(;lr.rtt,.F'6s.,

,ifi,lauh'./d rfPni..
/ il: nuc rr r*errrtr

i5:8ue,rr irnsirrlt;-€

'6:trr! 
Ja i 6e.te.a

P.en ot lo v?4a o'Agar i9fi

\S.

I

I

- P ocmernent vers h
tter

I Voiefendc

f Prolongement de

f avenue de l'impiratri,
froute de Constantine]

ffi tr..tin .l'.rrri,

N

!

-

Biti nouveau (tb:uv ,%fr,

Figure 53 : Plan de la ville d'Alger 1900
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Figure : Hamma (1885-1930)

4eme phase urbaine (1930-1958) :

Les annees 1930 sont celles de
I'introduction d'id6es nouvelles en matidre
d'amenagement : zonage, circulation,
assainissement, salubrit6, cr6ation de cit6s
nouvelles destin6es aux kavailleurs
indigdnes, renforcement de la relation
ville-mer avec le r6amenagement et
extension d€finitive du port. C'6tait ld les
principaux objectifs du Plan
d'amenagement, d'e)dension et
d'embellissement pour Alger.

pt.\). D A\tL\a(J.\lF\

\ rr r.ti D Af(;[R

Plusieurs urbanistes (Ren6 Danger, Henri
Prost, Tony Socard) ont essay6 de
rationaliser la croissance de la ville qui
s'6parpille. Du coup, Alger devient le centre
de debats urbains, toutes les id6es se
rejoignent sur le fait qu'Alger doit faire face
i la mer et se d6velopper en paralldle A

celle-ci. En 1932, Le Corbusier propose un
r€am6nagement radical de la ville. Son
plan Obus pr6voit I'implantation d'un
quartier d'affaires i la Marine et d'une s6rie
d'immenses immeubles curvilignes sur les
hauteurs, v6ritable autoroute urbaine, qui
surplombe la Casbah et qui longe le front
de mer alg6rois.

!::i i{j i:-\i:.:r i i.rr;-af } i -:iLY.:r .a:i:li:aI:r:: ..,I, -

Figure 56: Plan d'am6nagement de la ville

d'Alger 1930
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CHAPITRE 3: CAS D,ETUDE

Rapport ville-mer A l'6poque coloniale :32

La relation visuelle

Les places :

A Alger les places sont une composante fondamentale du tissu colonial e I le s sont
inscrites dans une kame parcellaire et jouent un r6le de repere. Elles ont touiours un

c6t6 entiirement ouvert vers la mer.

Figure 57 : Limite d€ ses

trois cot6s par le bAti et

ouverl sur son quatrieme
cote a une vue

panoramique : 16 front de
mer.

Source : Nagib
bouguessa

Voies m6caniques et parcours 6#txs :

L'altim6trie joue un r6le primordial pour definir la nature des parcours, et permet
d'orient6 la vision directement vers la mer. Des axes placEs perpendiculairement aux
courbes de niveaux donnent des perc6es visuelles orientees c6t6 mer et permettent
de garder toujours son rapport avec la ville.

Hi6rarchie des faqades :

La hi6rarchie des fagades se fait suivant le contexte ext6rieur dans lequel elles se
trouvent, les fagades donnant sur une voie principale longeant la mer pr6sentant des
caracteristiques specifiques, elles ont une disposilion Mhmique des fenetres avec un

d6cor accentu6 et une lecture sym6trique avec une hi6rarchie horizontale (socle corps
et couronnement) cela constitue une fagade maritime monumentale.

La relation phpique :

La relation physique est omnipr6sente dans le noyau colonial d'Alger, et cela malgrd
le port qui a cr66 une barriere physique entre la ville et la mer.

LA PERIODE POST.COLONIALE :

De 1962 a nos jours

Alger a connu I'une des plus spectaculaires mutations urbaines du monde et s'en
trouve profonddment boulevers6e. Ainsi, la ville d'Alger est subitement propuls6e au

ffi
Et',lt-^

32 Thase : Pour une meilleure image de marque de la baie d'Alger. R€cuperation et re3tructuration de la
partie centrale de la baie d'Alger.
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CHAPITRE 3: CAS D,ETUDE

rang de capitale d'un pays indepenclant se..devant d'accueillir tous les symboles du

p;;"d; irds ,ite, tes infrastructrires de la ville sont d6bordees. Face i I'urgence de la

Iituation, les anciennes structures d'urbanisme sont r6activ6es pour terminer les

norUr"jr chantiers laisses i l'abandon et r6pondre aux nouveaux besoins des

populations qui affluaient massivement de I'int6rieur du pays'

La p6riode postcoloniale :

De 1962 i nos jours

Alger a connu l'une des Plus
spectaculaires mutations urbaines du
monde et s'en trouve Profondement
boulevers6e. Ainsi, la ville d'Alger est
subilement propuls6e au rang de capitale
d'un pays ind6Pendant se devant
d'accueillir tous les symboles du pouvoir.

Trds vite, les infrastructures de la ville
sont d6bord6es. Face d I'urgence de la
situation, les anciennes structures
d'urbanisme sont reactiv6es Pour
terminer les nombreux chantiers laiss6s i
I'abandon et r6pondre aux nouveaux
besoins des populations qui affluaient
massivement de l'interieur du pays.

r

Fioure 58 : 1985 : D€but de la r6novation du
qriartier d'EL HAMMA en gardant seulement

un contact visuel avec la mer'

Conclusion:

La partie centrale de la baie dAlger a 6t6 d6laiss6 par I'urbanisation :

'A cause de la nature du sol (zone mar6cageuse - inondable).

*A cause de la technologie qui ne permettait pas le franchissement de la cour

d'eau (l'Oued d' El Harrach) on s'est donc d6plac6 i Maison Carr6.

*Pour des raisons d6bnsives (on a pr6l6r6 monter en hauteu|.

'ApGs l'ind6pendance il fallait construire vite, on a pr6f6r6 construire dans d'autre
terrain appropri6.

*A cause de la sp6culation et la privatisation de l'espace public.

tautoroute et le chemin de fer qui pr6sentent des obstacles pour
l'urbanisation l'6tat pollu6 de l'Oued d'ElHarrach dissuade l'urbanisation.

*Les plans propos6s pr6sentent tous une absence de stratdgie d'ensemble pour la
baie.
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CHAPITRE 3:CAS D,ETUDE

3-2'5 D6limitation de I'entit6 d'intervention :

AprBs observation g6om6trique on trouve que la distance entre l'axe des fusill6s et
I'axe visuel du jardin d'essai est 6quivalente au module du d6doublement. Pour c,ela

on va baser notre proposition de decoupage sur cette hypothese. Aussi nous allons
prendre en analyse d'autres 6l6ments de structure urbaine comme les infrastructures
de transport (gare ferroviaire, bouches de m6tro, les tel6ph6rique) la places publiques.
Les 6l6ments naturels ont une importance majeure dans la d6finition des entites et
leurs d6limitation, comme est le cas pour les crAtes et les oueds qui pass6s par la
169ion.

LeM

Figure 59 : Cane de Hamma

Carte des entit6s : (selon POS)

Figure 60 | Carte des
entit6s.

Entit6 d'intervention
c'est entit6 2
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CHAPITRE 3:CAS D,ETUDE

3-2-6 Diagnostic de l'6tat actuel :

Accessibilit6 et transport :

Accessibilit€ : Se fait selon les axes suivants :

- La rue Mohamed blouizdad : axe principale d caractdre commercial, tres anime et
qui constitue I'articulation topographique entre la plaine et I'escarpement. Cette Iue
sens unique relie el HAMMA et l'aquiba ainsi que la place du 1er mai et le jardin
d'essai.
- L'autoroute I'ALN : qui relie notre zone d'6tude avec l'aeroport et l'est du pays.
- La rue rochai boualem : c'est la continuit6 de l'axe AISSAT lDDlR, cet axe est mal
structu16, etroit et pr6sentant des parois ponctues d'activit6s secondaire (hangars,
entrep6ts, activit6s industriels, habitats collectifs, usine ferme...)
- La rue hassiba ben bouali : c'est un axe a circulation d sens unique, c'est aussi la
voie principale qui relie le jardin d'essai a la place du 1er mai. Cette rue qui pr6sente
un caractdre industrielle est trds 6troite et tres peu anime.

Les transports : Permettant l'accessibilit6 d notre site
- Le chemin de fer : longent EL HAMMA et relie I'est d l'ouest du pays.
- La ligne de m6tro : qui longe le site de l'est A l'ouest d'EL HAMMA.
- La ligne t6l6ph6rique : assurant la liaison entre les hauteurs d'EL MADANIA et le
quartier EL HAMMA.

Figure 61 : Etat de fait -Hamma-
Source : Google Earth

--. rana.{ra.a{.t

Fr.i.a L..d.a,
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CHAPITRE 3:CAS D,ETUDE

Les aclivitds existent :

C'est un espace urbain largement occup€ par des activit6s secondaires et
d'entreposage sans rapport avec sa situation centrale.

a.lhrlta ra.LLifi.o. €oll.<{
/rclh.oi! rl..d.n|l.il. ffirr.a

acHa ,narc (hobE +r..vlcc)
Acrt,la a<Xrc<rY.
A.dn L a.lrtr,trdv.

Figure 62 : Carte des activites -Hamma-
Source : Google Earth

Etat du bdti :

Notre site est compose d'un tissu non homogdne qui varie du bon 6tat a un 6tat
degrad6.

* BAti en bon 6tat : C'est des b6timents (6guipements) construit r6cemment, ils n'ont
pas besoin de modifications.

* Beti en moyeh 6tat : C'est des batiments majoritairement e usage d'habitat qui

n6cessitent seulement des retouches (peintures, revetements, traitement de
fagades...etc.)

* BAti en mauvais 6tat ou a risqu6 : C'est des batiments A usage d' habitat, commerces
et quelques equipements, qui ont besoin de r6novation sur plusieurs niveaux, dans
certains c:ls une r6habilitation/r6novation est envisageable dans les autres cas of les

batiments sont compl6tement d6grad6s et pr6sentent un risque Pour la population en
plus d'6tre une nuisance visuelle la demolition est de rigueur.
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CHAPITRE 3: CAS D,ETUDE

ldl ed
Ioy.n aid
fbr,vo6 aL,

La carte de synthdse :

D' aprds l'€tude de l'6tat de lieux

Figure 63 : Carte 6tat de bati -Hamma-
Source : Google Earth

Figure 64 : Carte synthese
Source Google Earth

Eldmrnt ringulier

Siti a d€molir

AE tlructurdd (H:rrlbi b.n 8o!.Il
aE rrru.tuntn {Moh.m.d S.los.zd.dl

voi. p.iftiprL {ro!.h.i bolahrn}

Vd. 
'trondrh 

(dc li.i$nl

titrr. ri! matro

tillE d! raLpt&hu.

,'a$:gp riaton
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CHAPITRE 3:CAS D,ETUDE

La synthese du constat :

Les points forts :

Les composantes naturelles, le jardin d'essai, le bois des arcades ainsi que la
mer constituent l'un des points fort du constat.
ll faut montre que les potentialit6s foncieres sont trCs importantes vu gue la

zone presente en grande partie des hangars et des terrains vides.
La zone possdde aussi une accessibilit6 importante vu les nombreux axes qui

la structurent et qui sont :

o La ligne de tel6phErique
o Le chemin de fer
o Le m6tro

Une position centrale dans la croissance de la baie d'Alger, avec un important
reseau routier qui lui confdre une accessibilita et une communication facile
avec les differentes r6gions de la capitale, sans oublier une situation
strat6gique dans le champ visuel d'6quipements prestigieux tels que Ryad el
Fath, h6tel Sofrtel, la bibliothdque nationale.

a

a

Les carences :

r Les ruptures:
o ll y'a d'abord une rupture avec la mer ayant pour origine le port, l'autoroute de

I'ALN, le chemin de fer, les locaux et hangars industriels.
o Ensuite il y'a une rupture avec la partie haute < Riad el Fath > et ce par

l'occupation anarchique du versant.
o Enfin une rupture avec le centre d'Alger due i I'interruption de la continuit6 de

la fagade urbaine du front de mer qui a partir du 'ter mai se transforme en
bidonville constitu6s de vieux hangars.

. ll n'y a aucun am6nagement pour les stations de transport.

. lmplantation des usines au milieu d'un tissu a vocation d'habitat et
d'6quipements.

. Le manque de lisibilite i I'intdrieur de la zone.

Pour simplifier la compr6hension, nous arcns pr6f6r6 sytth6tiser la probl€matique,
selon des principes :
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CHAPITRE3:CASD,ETUDE

Sur le plan urbain :

Sur le plan fonctionnel :

Constats Principes

Absence d'articulation entre :

* Le s entitds.

* La ville et la mer.

*Cr6er une centralit6 lin6aire. (La coul6e
verte)

* Am6liorer et dynamiser les vieux
quartiers avec une intervention
d'ensemble qui renforcera la liaison avec
la mer.

Constats principes

*Le port et l'infrastructure industrielle

a'absence d'activit6 tou ristique

*Notre but est de revaloriser Hamma Au-
deli des aspects quantitatifs de
production, par I'am6lioration du cadre
de vie des alg6rois affect6 par la
pollution, d0 A la pr6sence des activit6s
industrielles sur le port.

* Ayant comme objectif la

m6tropolisation , Alger doit pouvoir

pr6tendre A la r6alisation de projets

phares qui deviendront des lieux de

repdres dans une baie et une ville quien

manque cruellement , en plus d'6tre des

lieux de repdres ces projets favoriseront

la renaissance de la ville sur le plan

touristique et deviendront une

locomotive et un vecteur de

m6tropolisation.
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CHAPITRE 3: CAS D,ETUDE

Sur le olan architectural :

Constats Principes

* Ardrfuct rc sonrnaie et taSrenbe.

*Structurer les quafters d'une fagon
perpendiculaire A la mer toutes les rues
et les directions et les faire d6boucher
sur le front de mer.
.la R6habilitation des anciennes usines
comme temoignage du pass6.
*Fagade maritime congue comme 6tant
la vitrine de ville qui symbolisera d la fois
l'histoire de la ville face d la mer et la
touche de modernit6 de notre 6poque.
-Fagade d6coup6e pour cr6er une
porosit6 par rapport au paysage, et la
transformation de la silhouefte de la ville
par la creation d'un skyline degrade au
niveau.
*Des points verts de la baie (ardin

d'essai, la pinMe et le poumon verl)

pour symboliser I'importance et

l'omniprdsence du paysage naturel

m6diterran6en dans la ville.

5Z

* Absence de Fagade maritime.



CHAPITRE 3:CAS D,ETUDE

3-2-7 Les 6tapes d'intervention :

Le site d'El Hamma est situe dans un axe central des aclivites culturel de la baie
d'Alger. Cependant, 6tant occup6 par des usines et manufactures, le secteur est
actu-ellement quelque peu d6pourvu d'identite et pr6sente une atmosphEre d6labree
totalement dissoci6e de la mer. Notre amenagement a donc pour but de creer un site
diff6renci€ et ludique pour mettre I'accent sur cefte zone centrale de la baie d'Alger, et
pour raviver le secteur culturel d'Alger. Nos id6es se basent et se developpent autour
d'une centralit6 linEaire (la coul6e verte).

Sch6ma de structure existante :

Existence des kaces :

L'entit6 6tudi6e comprend trois (03) tracds importants longeant la zone' reputes pour
leurs sens de d6veloppement et de croissance historique A la ville entidre, ce qui nous
mdnent Certainement i S'appuyer fortement dessus au profit de notre approche. Autrement

les axes longitudinaux regoivent des trac6s traversant [a zone, majoritairement perpendiculaire

sur ces demier, paralldles entre eux, reliant la partie basse d la haute du mont d'El Madani4 ces

tracds tires leurs origines du trac6s agraire plus auparavant d'un systdme hydrique ddcoulant du

mont Madania.

lc5 axcs d.li'rit.nt l cntita rracrs c,isonrs 
I r-cr aoutvard: ]

Figure 65 : Trace existant -Hamma-
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Trac6s dominants :

Apris avoir d6limit6 l'entit6, nous entamerons notre composition en vouloir r6f6re i
la structure existante,
Consid6r6 comme un atout et comme I'instrument de I'espace congu int6gre sur son
propre socle, en
Commengant par les axes surnomm6s axe de vie, qui raccorde la zone i un
ensemble de structure dEfinie, ainsi ces axes auront le privilege d'une importance
formelle et organisationnelle de I'entit6.

En seconde partie nous 6laborons des trac6s primaires traversant I'entit6, reposant
essentiellement sur des trac6s existant reliant fortement les axes structurant
longitudinaux, l6gdrement orthogonal sur ces derniers. Autrement, ces axes s'6talent
sur la rive sud de la zone prouvant une liaison solide permeftant d'all6g6 la circulation
et rendre l'entit6 plus perm6able, toute fois ces articulations comportant plusieurs
significations tels le v6cu de la population habitante, certainement nous aboutissons
prds d'activit6s quotidiennement fr6quent6.

-l

-r-r- ---r-!-- t--d --- -"1'

I
I
I

I

-Ares Structurants -&res Structurants -A(es Structurants
II-

-Figure 66 : Trac6 dominant -Hamma-
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CHAPITRE 3:CAS D,ETUDE

Centralit6 de l'entil6 :

A I'issu du sch6ma propos6 de la structure, nous proposons un parc urbain sur I'axe

longitudinal centrique de I'entit6 ainsi reposant entre les axes principales traversant la

zone, permettant de localiser le paysage urbain de la ville.

t,,,,

{.at st.r(nrrrt'
Y.flrlrr

-lutt Strr(G,rxrt
!-

v?rt&Er

Figure 67 : Centralite lineaire
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Sch6ma de structure proposee :
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Sch6ma de principe d'am6nagement :

lntroduction :

Le sch6ma de principe d'am6nagement a 6t6 la r6sultante des etudes ult6rieurement

r6alis6es sur la partie centrale de la baie d'Alger.

L'apport des phases ; thematique et analytique 6tait des plus favorables .Ce sch6ma
peut 6tre consid6r6 comme un instrument qui a pour objectif l'orientation et la gestion

des diff6rentes interventions en terme d'espace b6ti et non bdti.

La restiauration d'el Hamma :

r Un prolongement de la centralite lindaire :

Cr6ation d'une promenade qui valorise I'axe Rochai Boualem, ce parc sera pr6sent6

comme une colonne vert6brale de notre entitE qui s'accroche A l'axe Rochai Boualem.
La promenade offre aux visiteurs la possibilit6 de vivre des exp6riences vari6es et

passionnantes incite le public A admirer sa beautd naturelle et de d6couvrir la richesse
de son histoire.
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CHAPITRE 3: CAS D,ETUDE

Elle est l'6l6ment central d'un large processus de r6generation urbaine qui va

changer l'ensemble de la ville et de ses abords'

La reskucturation du trac6

urbain en suivant l'ancien trac6

c'est -i-dire restructurer les
quartiers d'une fagon

perpendiculaire a la mer, et
faire d6boucher sur le front de

Figure 68 : Le.lardin d'essai

. Reprendre la trame reguliere de
I'ilot colonial existant A Alger qui sera
arn6nag6 de fagon a privil6gi6 les vues
et les perc6s vers la mer tout en
construisant les places publiques tout le
long de ces sentes nous aurons une
certaine constructibilit6 skictement
regbment6e au lieu de kavailler a la
parcelle on travaillera a l'ilot.

Figure 69 : La trame coloniale

En tenant compte de I'h6tel Sofitel, la bibliotheque nationale, le jardin d'essai, nous

allong proposer des equipements comme un theatre national, un @ntre culturel et

un centre d'affaire pour avoir une continuit6 avec leurs activit6s.

Cet am6nagement a 6t6 refl6chi par rapport i l'axe Rochai Bouilem et la station de
m6tro pour avoir une perspective de flux qui vient de la mer et de la ville.

o R6amenagement routier pour permettre une meilleure desserte-
. Elargissement du Bd Boualem Rochai.
. Cr6ation d'un centre des affaires le long du boulevard Rochai Boualem.
. Amenagement d'espaces publics autour des stations Metro.
. lmplantation d'un 6quipement constituant un v6ritable 6l6ment de repCre :

th6atre national.

PH:.Fr*F'

-4

I*<'{t?
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CHAPITRE 3:CAS D,ETUDE

q+,

Figure 70 : Ambianc€ souhait€ pour la coul6e verte Figure 71 : Ambiance souhaite pour la mul6€ verte

Promenade de paillon

FiguE 72 : Bouche de metro
souhaite

Source : post6 sur net par
lesyeuxdargus

Figure 73 :

Le theetre de Nice domine
l'esplanade de la Bourgada, point de
depart du Paillon au Nord Est de la

CouEe Verte nigoise.

Source : Sebastien Borda

Nos principes se caract€risent par des 6l6ments structurants qui sont :

o La coul6e verte qui relie les diff6rentes entit6s du site d'intervention (la place

Sahnoun jusque 'au jardin d'essai).

o Th6Atre national. o Centre commercial.

o Maison de jeune. o Habitat collective.

o CEM/ Lyc6e. o Habitat intfur6.

o Centre de formation. o Habitat promotionnel 6cologique.

o Tours d'affaire.

o lmmeuble de bureau. 
58
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CHAPITRE 4: LE PORJET

4-1 Situatlon de proiet :

Notre terrain d'intervention se situe a Hamma.

D6limit6 par :1

Au Nord : SNTF et la mer.

Au Sud : La coulee verte.

A l'Est: Habitat integr6.

A l'Ouest : llot djawhara.

llot
djawhara

SNTF
Notre site d'intervention

Parc urbain La coulde verte

La forme de notre terrain est rectangulaire d'une superficie 1.9 ha.

r Par rapport au plan d'amenagement projet€
61
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CHAPITRE 4: LE PORJET

4-2 Topographie :

Le terrain est considdrd plat

&3 Les Contraintos Du POS :

. Le CES maximum autorise est fixe a 0.75.

. Le COS autoris6 est fixe a 6.

4-4 Le6 Avantages du Site :

Le choix du site est particulierement recommand6 pour l'habitat, vue sa position
dans un milieu urbain et aussi le theme de notre option.
. ll a une bonne accessibilit6 2 voies pi6tonnes et 2 voies m6caniques.
. ll est consid6r6 un plat.

Son environnement immddiat se caract6rise par une diversitE fonctionnelle (La
coul6e verte, station de m6tro, centre d'affaire...).

Coupe
schematique de

Hamma.
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CHAPITRE 4: LE PORJET

4-5 Fiche Technique :

Projet : Habitat Promotionnel

Equipement annexe : centre commercial + centre d'affaire + une crdche.

Site : Hamma

Superficie du terrain : 1 .9ha

COS:06

CES :0,45

Gabarit en degrade : de R+3 jusqu'a R+12

o Parking priv6 : Sous-placette ------+ 261om'?--)141 places.

o Parking semi priv6 : 84 places.
. Parking public: 128 places.

RDC : Commerc€ 
-+ 

84 locales

Nombre de logement : 230 1."'r 196 simplex

\ 34 Duplex (dernier nivaux)

Les logements de f2 jusqu'i f6.

4-6 Plan De Masse :

Le projet se compose de deux entites distinctes
o Entit6 A caractAre r6sidentiel.
o Entit€ a un caractere commercial.

L'accds de chacune ind6pendant de I'autre.

Les blocs de bAtiment sont dispos6s en p6riph6rie de l'ilot afin d'assure l'alignement
du biti sur la rue.
Le gabarit des blocs en degrad6 de R+12 jusqu'i R+3 afin d'avoir le max de vue vers

Ia mer.

La cour centrale est amenag6e en espaces verts et plans d'eau, garderie, terrain de
sport et un parking, elle est congue pour le pi6ton par la limitation de la circulation
mecanique dans la p6riph6rie du proiet e l'int6rieur.
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CHAPITRE4:LEPORJET

4-7 Description de ProJet :

La circulation verticale est assure est assur6 par une d'escalier et ascenseur qui

desservent deux appartements par palier.

Hi6rarchie fonctionnelle vertical dans l'immeuble :

RDC est reservee Pour le commerce.
ou t"r a, avant deux derniers nivaux des appartements d diff6rentes superficie f2,

f3, f4.
Les deux derniers 6tages on trouve les duplex.

Les simplex :

ces types d,appartements sont composes d'un espace s6jour avec une extension . .'
d'un balcon ou par une ou plusieurs baie vitr6e orient6 vers le Nord pour proflter d€s

vues panoramique vers la mer ouvert en face sur une cuisine (open space); offta.nt

ainsi aux r6sidents un espace convivial et harmonieux'

x\

L'espace nuit peut comprendre une i cinq chambres bien 6clair6es, avec parfois

l'ouverture d'une ou plusieurs baies vitr6es eUou balcons'

Duplexe

Son emplacement aux deux derniers niveaux'

Description d'un DuPlex :

L'espace lour (Niveau Bas) :

Se niveau se caract6rise Par :

Un hall d'enk6e assez spacieux qui s'6tend sur un s6,iour et une salle i manger avec

de larges baies vitr6es permettant ainsi au soleil d'affluer a l'int6rieur en toutes

saisons.

- Une cuisine g6n6ralement ouverte sur le s6iour avec balcon.

- Une chambre r6serv6e aux invit6s pour les grand duplex, dot6e d'un balcon en

96neral.
- Un espace degag6 au niveau du hall d'entr6e, r€serv6 aux sanitaires.

L'espace nuit (Niveau Haut) :

Ce niveau se d6fini par :

- Un second hall relie A un sEjour familial ouvert sur I'ext6rieur par une grande baie

vitr6e.

- Deux d cinq chambres i coucher pourvues de baies vitrees donnant parfois sur des

balcons.
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CHAPITRE 4,, LE PORJET
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Plan simplex F4 IVord
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Plan duplex angle F6 I
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Plan duplex angle F6
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