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Résumé 

Aujourd'hui, l'agritourisme durable est un levier efficace pour atteindre les 

objectifs de durabilité, de réduction du chômage et de réduction de la pauvreté. Il vise 

par-dessus tout à atteindre le développement durable dans ses trois volets : économique, 

sociale et environnementale. 

Le Sahara algérien, appartenant au plus grand désert du monde, dispose d’une 

grande richesse en matière de ressources naturelles et un ensemble des potentialités 

qu'offre le milieu physique, notamment dans les domaine énergétique, minier, forestier, 

agricole, maritime et halieutique, A ces derniers s'ajoutent tous les éléments du 

patrimoine culturel et historique qui jalonnent, depuis le néolithique, les différentes 

tranches du passé de l'Algérie. Malheureusement cette richesse est négligée par les 

touristes, et souvent ignorée par les locaux eux-mêmes. 

Notre objectif est de tirer profit de la présence de ces ressources, notamment le 

potentiel agricole des villes sahariennes à travers le tourisme et de souligner son 

importance dans l’économie régionale en tant que source de revenu durable. Pour ce 

faire, nous avons choisi d’intervenir sur la Saoura, une des plus grandes régions 

Sahariennes et, un gisement de ressources naturelles et paysagères exceptionnel. Plus 

précisément, nous nous concentrons sur la commune de Kenadsa, dans la Wilaya de 

Béchar, l’une des villes caravanières les plus importantes du grand Maghreb, mais aussi 

une ville spirituelle et historique dotée d’une confrérie mystique. Et de vastes terrains 

agricoles vierges qui étaient, autrefois, des greniers de la région. 

Notre démarche consiste à reconquérir le paysage agricole perdu et le revitaliser par la 

création d’une nouvelle opportunité dans la région : un complexe agrotouristique qui 

englobe les différentes fonctions d’agriculture, bien-être, de formation, d’échange et de 

loisir. 

Mots clés : L’agrotourisme durable Villes sahariennes ; Les ressources naturelles ; 

Tourisme Saharien, Bechar ; Kenadsa ; Développement durable. 
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 ملخص

 ة يد ا ص ت واق  ة معيجتم  تا ضطراباو ة ق و بس م  ير غ   ة مأز يف  ةييعبط ل ا دوارمل ا دافنستا  سببت لقد

 .العالم  حول  النطاق  واسعة 

 دحل او ةل البطا  ن م دحل او ما دت لمسا  وملنا  ف اأهد  قيتحقل  ةل اعف  ة افعر  ليوما  ةمامستدل ا ةيعا رزل ا احة لسيا دتع

 ة يدا تصقال ا :ةلثالثا  ا اده أبعب  ة مامستدل ا ة يمنتل ا ق ي قح ت لىإ  تهدف  ا مك  .قر لفا  ن م

 .ة ي ئ يب ل او ة اعيم واالجت

 ةئي بل ا ا هر فوت  يلتا  تا كانم إلا  من ة موعجم و ة عيي لطبا  دوارمل ا يثح   ن م  ةر ي ب ك ةو ثر   ئر االجز  ك ل تمت

 ، يبحرل ا د لصيا و ة ي ر لبحا و ةعا رزل ا و اباتغل او تعدينلا و ةطاقل ا ت االج م  يف مايس  ال و  ، ةالمادي

  ، ثيحدل ا ي حجرل ا عصر ل ا ذنم ، دد ح ت  يلت ا  .ييخر التا و يافقلثا  ثا ر ت ل ا  ر ص ا نع عيمج  اهيل إ اف ض وت

 اهل ه ا جتي  ام ا ً  بل ا غو ة،روثل ا  ذهه  نوحئ ا سل ا  لمه أ  ظ،حل ا   وءسل  .ر ئ ا الجز  اضيم  ح رائش  مختلف

 .أنفسهم   المحليون  السكان
 

 

 د اتصقالا  ي ف هات يمأه ز ار بإو ةاعيرزل ا  ةسياحيل ا دوارمل ا ههذ دجو و من دةا فتالسا وه ا نفهد

 طقان م بركأ  ، ورةاسل ا طقةنم ؛ لىع  ا نتلخ امد يركز  ا لهذ .ما مستد خلد   ر مصد ن امض و  ، ي ملقلي إا

 ، ة دسا نق  ة يد ل ب  .بشار  ة لياو  طقةن مل ا با ب أدق ةر صوب و لة؛غ ستم ير غ  د موار دوجت ثيح  ء، ا صحر ل ا

 ا ض ي أ  ا ه نكل و ،ر ي بكل ا  ربغمل ا   ي ف لف او قل ا  دنم مه أ  دىحإو ،را شب   ة ني دم نم ة ب ي ر ق   ة ني دم  يه و

 .ةنطقمل ا ءا غذ لةس  قسابل ا يف انتك  سعةا ش  ر كب ةاعير ز يض ا ر أو  .ةييخر اتو  ةي ح و ر ة ن يمد
 

 

  في  دةيدج ةص ر ف  قل خ للاخ نم ه م ي قل   ار ً    ظن ة ي اعزرل ا  ة حا ي سل ا  رد ص م ءا ي حإ  نم  ة ي ل معل ا  ذهه  نوكتت

 يبر لتدا و ةيعا رزل ا سة د ن لها و ةيرفاهل ل  ختلفةم ل ا ئفالوظ ا  لمشي  ي ذل ا ةي عا رزل ا  ةح ا لسيا  عم جم  :ة طقنمل ا

 اللخ   ن م  ةيدل لبا  ههذ ةمااستد ن امضو ةيعبط لا ىل ع  ظ ا حفل ا مع .هيفر لتا و  دلا بتل او

 .ة اديص تقا ةدارإ و جيد الل استغ
 

 

 ؛لتراثا  ؛ ةيع ي ب ط ل ا دوارمل ا ؛ ةي عا رز ل ا ندسةهل ا ؛ ةمامستدل ا ةيعا رز ل ا احةلسيا :ةفتاحيمل ا ت ا مل كل ا

 .ةمادت لمسا  ة يمن تلا ؛ ةما االستد دسة؛ا نق ؛ ر اش ب 
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fishing fields. To these are added all the elements of the culture and historical heritage which 
mark out, since the Neolithic period, the different parts of Algeria's past. Unfortunately this 

wealth is neglected by tourists, and often ignored by the locals themselves. 

 

 

Abstract 

Today, sustainable agritourism is an effective lever to achieve the goals of sustainable growth, 

unemployment reduction and poverty alleviation. It also aims to achieve sustainable 

development in its three dimensions: economic, social and environmental. 

Algeria has a great wealth of natural resources and a set of potentialities offered by the 

physical environment, especially in the energy, mining, forestry, agricultural, maritime and 

 
 
 
 
 

Our objective is to take advantage of the presence of these agrotouristic resources and to 

underline their importance in the regional economy, by ensuring a sustainable source of 

income. For that our intervention relates to the; the region of Saoura the largest Saharan 

regions, where there are untapped resources; more precisely the door of the region the wilaya 

of Bechar; commune of Kenadsa, city close to the metropolis Bechar, one of the caravaneer 

cities, the most important of the great Maghreb, but also a spiritual and historical city 

endowed with a mystic brotherhood. And vast virgin agricultural lands that were previously 

the granaries of the region 

 

 
This operation is to revive this source of agrotourism given its values and potentialities by 

creating a new opportunity in the region: an agrotourism complex that encompasses the 

various functions of welfare, agronomy, training, exchange and recreation. While preserving 

nature and ensuring the sustainability of this municipality through the proper exploitation and 

economic management. 

Key words: Sustainable agrotourism; Agronomy; Natural resources; Heritage; Thermal springs; 

Bechar; Kenadsa; sustainability; Sustainable development. 
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Introduction Générale 

 
 

« On ne peut rester insensible à la beauté du désert. (…) Il appartient à ces 

paysages capables de faire naître en nous l'Interrogation. (…) Le désert est beau 

parce que sa netteté est extraordinaire : il ne ment pas « disait Théodore Monod ». 

Le Sahara algérien possède la capacité à attirer et à retenir les activités, les entreprises 

et les populations, à travers l’existence des facteurs divers qui font qu’un territoire, de par 

ses caractéristiques propres, exerce un effet d’attraction plus ou moins fort. Les villes 

sahariennes comprennent des capacités pour plusieurs secteurs économiques. 

Cependant l’insuffisance de l'offre d'infrastructures d'accueil et leur vétusté, le manque de 

transports aérien et ferroviaire, la rareté des routes, les problèmes du secteur des 

télécommunications et des services en général, font que l'offre touristique et agronomique 

algérienne reste pauvre et inadaptée aux standards internationaux, à tel point que de 

nombreux spécialistes, ainsi que la population locale, attribuent la faute aux hydrocarbures, 

qualifiés de « cadeau empoisonné ». 

 

 

Figure 1: statistique tourisme en Afrique. Source : 

OMT (2017) In. Blog voyage by Chapka (En ligne) 
 

La quasi-totalité des investissements et de la production nationale relèvent de l’exploitation 

des ressources minières pétrole, de gaz naturel ou d’autres richesses minérales L’économie 

Algérienne constitue un exemple d'économie circulaire qui pousse le pays à importer 

massivement pour subvenir à ses besoins. Cette dépendance aux hydrocarbures gangrène 

un ensemble des secteurs économiques brutalement paralysé, avec un moindre secteur 

agricole et touristique développé que celui des pays voisins, et d’une économie peu 

diversifiée, l’Algérie demeure prisonnière d’un modèle économique qui pèse lourd. Le 

tourisme et l’agriculture sont actuellement la principale source de revenus pour des nations 

multiples. Cela comprend des investissements élevés, des revenus importants et la création 
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d'emplois importants. C'est donc une source de devises indispensable pour de nombreux 

pays. Ces secteurs occupent une place importante dans l'économie mondiale. Ils sont de 

plus en plus considérés par les hauts fonctionnaires comme un élément stratégique à l'appui 

du développement économique. Mais aujourd’hui Il semble que des secteurs économiques 

durables prennent la place des réflexions traditionnelles qui propose des découvertes 

innovantes avec la participation de la population locale et la préservation de 

l’environnement vraiment du sens et soit la meilleure solution pour le développement du 

pays.1 

Problématique 

Problématique générale : 

Il est aujourd’hui superflu de présenter le Sahara, sans passer par ses problèmes 

profonds. Malgré toutes les richesses naturelles, culturelles, historiques, etc., certaines 

villes n’arrivent pas à bénéficier de ces potentialités car elles connaissent des problèmes 

plus profonds. D’où on entend le concept des « Zones d’ombre ». 

Une zone d’ombre est par définition un espace voilé, loin de la lumière et dont les 

contours sont difficiles à définir2. 

Des sorties de terrains effectuées dans les différentes régions du pays tout au long de ces 

derniers mois ont permis de recenser plus de 15.000 zones d’ombre ; y compris de 

nombreuses zones sahariennes. 

Le dossier du développement des zones d'ombre à travers le territoire national arrive en 

tête des priorités inscrites dans le programme national, qui n'a eu de cesse d'affirmer 

l'édification de " l'Algérie nouvelle " 

Ainsi, il apparaît que l'attractivité du Sahara algérien peut constituer un levier de 

développement et de dynamisation économique pour la région. Cet état des lieux du Sahara 

algérien nous amène à la problématique suivante : 

Comment exploiter l’originalité de la région ; ses potentialités et atouts dans le 

cadre d’une politique de développement durable qui permet à redynamiser les zones 

d’ombre du Sahara et le rendre un vecteur d’édification de l’Algérie nouvelle ? 

Problématique spécifique : 

En premier lieu, il nous paraît logique d’avoir une idée sur l’Agenda Spatial et 

L’instrument de planification spatiale traduisant la vision que l’État a du territoire national 

; le schéma national d’Aménagement du Territoire. Après avoir examiné les rapports écrits 

de ce dernier on a remarqué l'importance accordée à la wilaya de Béchar comme l'une ou 

 

1 Fatima Arib, « Le tourisme : atout durable du développement au Maroc ? », Téoros [En ligne], 24-1, 2005, 

mis en ligne le 01 octobre 2011, consulté le 14 novembre 2021. URL : 

http://journals.openedition.org/teoros/1482 

 
2 https://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/zones-dombre-lautre-nom-de-la-pauvrete-25-01-2021 

http://journals.openedition.org/teoros/1482
http://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/zones-dombre-lautre-nom-de-la-pauvrete-25-01-2021
http://www.elwatan.com/pages-hebdo/sup-eco/zones-dombre-lautre-nom-de-la-pauvrete-25-01-2021
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l'autre une pôles compétitive les plus importants du Sahara Ensuite on a focalisé notre 

attention sur les villes de cette wilaya ; notre objectif est d’attirer l’attention sur les villes 

qui possèdent à la fois les potentialités touristiques et agronomiques, mais nous voulons ici 

mettre l’accent sur les autres communes à par l’agglomération chef-lieu ; qui est déjà mise 

en avant finalement notre choix s’est fixé sur Kenadsa; La commune de Kenadsa dispose 

des paysages natuíels vaíiés et un patíimoine aíchitectuíal et cultuíel íemaíquable. En 

outre ; La superficie agricole utile de la commune de Kenadsa est estimée à 1850 ha 

alimenter par le barrage de Djorf Tourba deuxième plus grand bassin du pays ; et donc c 

potentialités nous permettent de travailler sur des projets agrotouristiques pour résoudre la 

crise des zones d’ombre. 

Cela nous amène à la problématique suivante : 

Comment profiterait-on de ses ressources et des potentialités naturelles pour 

rendre la ville dynamique et active et surtout pour créer un pôle d’attractivité 

rentable à travers l’agrotourisme durable ; tout en préservant l’environnement et le 

paysage naturel ? 

 

Hypothèses de la recherche 

Pour répondre à la problématique, il y a lieu de formuler des hypothèses permettant de 

développer les axes de recherche retenus dans cette étude : 

1. L’amélioration de l’agro-tourisme est fortement liée à la mise en valeur des sites 

historique 

des palmeraies existantes, afin d’assurer un développement local et participer au 

désenclavement de la région, à travers l’élaboration d’un complexe agrotouristique de 

qualité selon une démarche de durabilité. 

2. Réaliser un projet architectural qui marque fortement la richesse de la commune et au 

même temps 

offre des prestations de haute qualité afin de répondre aux besoins de la clientèle : l’activité 

agricole, d’autres activités qui regroupent des services, d’accueil, d’hébergement, de 

restauration et de découverte du système d’agriculture locale ans le cadre de 

développement durable. 

Objectifs de la recherche 

La formulation du double problématique et des deux hypothèses nous a permis de préciser 

les objectifs de notre recherche : 

Objectifs principaux 

Revaloriser le ksar ; la ville (l’ancienne route caravanière (route de sel)) et le potentiel 

naturel du site (les palmeraies, la bargua) pour remettre en lumière la commune de 

Kenadsa à travers un projet de grande valeur. 

Découvrir et vivre l'implantation de l'agriculture en milieu urbain aride comme un concept 

qui intègre les principes du développement durable de manière écologique. 
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Objectifs spécifiques : 

-Proposer un champ de découverte du système d’agriculture locale respectueux de son 

environnement. 

-la diversification des activités agricoles et des services touristiques permet la création 

d'emplois tout au long de l'année et assure également la rentabilité du projet. 

Rendre Kenadsa une destination touristique de qualité, capable de fournir au visiteur une 

offre variée de services et d'équipements, avec dans l'ordre accroître le tourisme dans la 

wilaya de Bechar et enrichir le circuit touristique de la zone et donc attirer le plus de 

touristes possible. 

 

Méthodologie de la recherche 

Le but de nos études est de faire en sorte que les deux étudiants en architecture conçoivent 

un projet utile et fonctionnel, après avoir étudié divers paramètres dont le but est de 

maîtriser et de développer adéquatement le projet architectural. Notre recherche comporte 

donc deux parties distinctes : 

Lecture bibliographique : consistes-en une étude systématique de la documentation sur le 

sujet proposé (livres, rapports, sites Internet, cours, documents écrits ou graphiques, 

articles d'encyclopédies, etc. etc.), vise cette étude, traitée sous la forme de plusieurs 

chapitres, vise à avoir une idée claire des différents concepts liés à notre sujet. Et nous 

terminons par l'analyse d'exemples pour mieux comprendre les exigences et les besoins liée 

au sujet. 

Démarche analytique : Cette initiative est prise dans le but de donner un aspect plus 

concret à notre recherche par la confrontation de la théorie et du contexte réel. Dans un 

premier temps, nous analysons la ville et la zone d'intervention. Nous faisons ensuite un 

diagnostic de tous les paramètres du site retenus pour la réalisation du projet, afin d'avoir 

une idée précise des possibilités qu'offre le site, pour enfin les exploiter dans la conception 

architecturale du projet. 

Démarche conceptuelle : notre analyse se conclut par la proposition d'une composition 

architecturale de notre projet, basée sur l'ensemble des travaux développés dans la 

précédente. 

Structuration du mémoire 

Le mémoire est divisé en : un chapitre introductif et deux parties (l'état de l'art et l'étude 

de cas). 

Chapitre introductif : 

Ce chapitre a pour but de présenter ce travail de recherche, en commençant par une 

introduction générale dans laquelle on aborde les thématiques (les zones arides, 

l’agrotourisme, durabilité …), on poursuit la construction suite la problématique, suivi des 

hypothèses d'intervention et des objectifs de travail. 

Enfin, la méthode de recherche pour éclaircir le processus. 

Partie 01 : état de l’art 
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Cette partie permet de capitaliser sur l'ensemble des réalisations qui seront le support 

théorique de notre projet de conception urbain et architectural. Il est divisé en deux 

chapitres. 

-Le premier chapitre : Il traite Urbanisme & développement durable : où nous présenterons 

là le développement durable, ensuite l’urbanisme et l’architecture durable ainsi que les 

zones arides, puis leurs caractéristiques climatiques et naturelles et les modèles de 

durabilité dans ces zones. 

-Le deuxième chapitre : Dans ce chapitre, nous mettant l’accent sur l’agrotourisme, ainsi 

que sur le développement durable et sa relation avec ce dernier. On présente aussi les 

notions d’agrotourisme et les différents termes liés à ceci. 

Nous présentons ci-dessous l'analyse des deux exemples : un complexe agrotouristique, et 

un centre culturel agrotouristique. 

Et enfin, nous conclurons cette première partie par une synthèse montrant les concepts 

retenus de chaque chapitre. 

Partie 02 : l'étude de cas 

«…Le but essentiel de l’architecture est celui de transformer un site en un lieu, ou plutôt de 

découvrir les sens potentiels qui sont présents dans un lieu donné à priori ».3CHRISTIAN 

NORBERG-SCHULZ 

Dans cette partie, nous présentons notre étude de cas et expliquons les différentes 

solutions et considérations proposées aux problèmes précédents et le processus de 

conception adopté. Le projet doit être présenté en deux parties : 

La partie urbaine : 

-Analyse urbaine de la ville pour mettre en évidence ses problèmes et proposer des 

solutions 

- Le traitement du cas d’étude avec présentation de l’état de fait, l’analyse urbaine, et la 

démarche HQE²R, le tout est suivi du résultat sous forme d’un plan d’aménagement. 

La partie architecturale : 

- Projet architectural avec son dossier graphique illustrant les choix et les conceptions à 

l’échelle architecturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ, GENIUS LOCI : Paysage, ambiance, architecture, Mardaga, 1997, P : 

18, consulté en ligne le 20/07/2018 disponible l’adresse : 

https:// www.babelio.com/livres/Norberg-Schulz-Genius-Loci--Paysageambiance-architecture/949515. 

http://www.babelio.com/livres/Norberg-Schulz-Genius-Loci--Paysageambiance-architecture/949515


CHAPITRE INTRODUCTIF 

6 | P a g e 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hypothèses : 
 
 

 
Problématique générale : 

Comment exploiter l’originalité de la région ; ses potentialités 

et atouts dans le cadre d’une politique de développement durable qui 

permet à redynamiser les zones d’ombre du Sahara et le rendre un 

vecteur d’édification de l’Algérie nouvelle ? 

 

 

Problématique spécifique : 
Comment profiterait-on de ses ressources et des potentialités 

naturelles pour rendre la ville dynamique et active et surtout pour créer un 

pôle d’attractivité rentable à travers l’agrotourisme durable ; tout en 

préservant l’environnement et le paysage naturel ? 

 

1. L’amélioration de l’agro- 

tourisme est fortement liée à la 

mise en valeur des sites historique 

des palmeraies existants, afin 

d’assurer un développement local 

et participer au désenclavement 

de la région, à travers 

l’élaboration d’un complexe 

agrotouristique de qualité selon 

une démarche de durabilité. 

 

2. Réaliser un projet architectural qui 

marque fortement la richesse de la 

commune et au même temps 

Offre des prestations de haute qualité 

afin de répondre aux besoins de la 

clientèle : l’activité agricole, d’autres 

activités qui regroupent des services, 

d’accueil, d’hébergement, de 

restauration et de découverte du 

système d’agriculture locale. Dans le 

cadre du développement durable. 
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Objectifs : 
•Revaloriser le potentiel naturel du site et utiliser ses atouts pour enrichir et rendre 

plus agréable le projet. Proposer un champ de découverte du système d’agriculture 

locale respectueux de son environnement. 

•Et sur le plan économique : la diversification des activités agricoles et des services 

touristiques permet la création d'emplois tout au long de l'année et assure également 

la rentabilité du projet. 

•Découvrir et vivre l'implantation de l'agriculture en milieu urbain comme un 

concept qui intègre les principes du développement durable de manière écologique 

Contexte de développement durable et écologique 

•Apprécier et évaluer les résultats de cette nouvelle vision de l'agriculture urbaine, 

qui sur le d’une part conduite à augmenter à long terme sa contribution à la 

production alimentaire et deviendra un symbole de la ville de Kenadsa. 

•Offrir une destination touristique de qualité, capable d'offrir au visiteur une offre 

variée de services et d'équipements, avec dans l'ordre accroître le tourisme dans la 

wilaya de Bechar et enrichir le circuit touristique de la zone et donc attirer le plus de 

touristes possibls. 

 

 

Méthodologie : 

Les différents outils de l’analyse et de l’évaluation utilisés durant l’analyse 

urbaine du site nous ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du tissu urbain 

de Kenadsa et d’identifier les différentes anomalies existants au niveau du site, elles nous 

ont également permis d’établir des solutions répondant aux besoins manquants afin de 

remédier, de façon intégrée et valorisante, aux problèmes identifiés. 

-L’analyse typo morphologique 

La typo-morphologie est une méthode d’analyse apparue dans l’école 

d’architecture italienne des années 60 (S. Muratori, A. Rossi, C. Aymonino, G. 

Caniggia). Il s’agit d’une combinaison entre l’étude de la morphologie urbaine et celle de 

la typologie architecturale, à la jonction des deux disciplines que sont l’architecture et 

https://unt.univ-cotedazur.fr/uoh/espaces-publics-places/bibliographie#Muratori%20studi%20per%20una%20perante%20storia%20di%20venezia
https://unt.univ-cotedazur.fr/uoh/espaces-publics-places/bibliographie#Rossi%20l%27architecture%20de%20la%20ville
https://unt.univ-cotedazur.fr/uoh/espaces-publics-places/bibliographie#Aymonino%20La%20citt%C3%A0%20di%20Padova
https://unt.univ-cotedazur.fr/uoh/espaces-publics-places/bibliographie#Caniggia%20lecture%20d%27une%20ville
https://unt.univ-cotedazur.fr/uoh/espaces-publics-places/bibliographie#Caniggia%20lecture%20d%27une%20ville
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l’urbanisme. La typo-morphologie aborde la forme urbaine par les types d’édifices qui la 

composent et leur distribution dans la trame viaire. Plus précisément, cela consiste à 

penser en matière de rapports la forme urbaine (trame viaire, parcellaires, limites, etc.) et 

la typologie c’est-à-dire les types de constructions (position du bâti dans la parcelle, 

distribution interne, etc.). Les types s'inscrivent ainsi dans certaines formes urbaines plus 

que dans d'autre 

-La syntaxe spatiale : 

La Syntaxe spatiale ou "Space Syntax » est un ensemble de techniques et d'outils de 

modélisation des conformations architecturales et urbaines. Créée par le professeur Bill 

Hillier au début des années 1980, cette méthode étudie les mesures syntaxiques comme la 

connectivité ou l'intégration qui sont fortement corrélées au mouvement piéton et 

véhiculaire, à la fréquentation, à l'urbanité et à la sécurité dans les espaces publics. Ces 

analyses sont programmées à travers un logiciel appelé ‘’DEPTHMAP’’ qui interprète 

l’étude syntaxique à travers des cartes numériques. Dans notre cas d’étude, les cartes 

utilisées sont25 : 

• Carte axiale : elle montre et évalue le mouvement social (fort ou faible) au niveau des 

voiries 

• Graphes de visibilité : (visibilité graph analyse ou VGA) méthode d'analyse des 

connexions d'inter-visibilité au sein d'un espace architectural ou urbain et permet d’estimer 

la qualité perceptuelle entre les espaces et leurs utilités. 

• Carte de l'intégration visuelle HH : graphe de visibilité pour localiser les isosistes (relation 

en profondeur) et les espaces les mieux intégrés et connectés visuellement. 

-Méthode FAOM (Forces / Atouts / Opportunités / Menaces) : 

L’analyse ou matrice FAOM est un outil de stratégie permettant de déterminer les 

options offertes dans un domaine d'activité stratégique27. Cette méthode nous a permis 

d’analyser et d’évaluer la qualité des friches implantées dans le site d’étude à travers les 

différentes caractéristiques d’une friche urbaine, notamment celle déjà étudiée et identifiée 

par l’architecte chercheuse A. DJELLATA (2006). 

 

 

 

Démarche HQE²R : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_urbain
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Cette méthode récente et d’actualité permet d’analyser des villes pour connaitre le taux 

de développement durable en fonction de 5 objectifs suivie par 21 cibles. Cette approche 

aide à localiser les anomalies affectant ces derniers pour savoir ou intervenir et améliorer la 

zone suivant les principes du développement durable. 

Le HQE²R est un projet qui a été rédigé au cours de 

l’été 1999 par Philippe Outrequin et Catherine 

Charlot-Valdieu avec Ernesto Antonini, Yolanda de 

Jager et Jens-Ole Hans (superficie, forme ...) et du 

bâti (hauteur, Âge ...). 

 

 

Roue de MADEC 

La roue de Madec est un outil qui s’inspire du principe 

de la zone de chalandise ; Philippe MADEC a élaboré 

un schéma permettant de représenter les distances 

 

 

Figure 2:Schéma du HQE2R élaboré par 

David Mowat 

acceptables entre un individu et certaines activités récurrentes. 

La roue de Madec est un outil qui s’inspire du principe de la zone de chalandise ; Philippe 

MADEC a élaboré un schéma permettant de représenter les distances acceptables entre un 

individu et certaines activités récurrentes. 
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Dans la première phase nous avons 

abordé l’urbanisme durable au but 

de guider notre projet urbain dans 

l’acquisition des objectifs de 

durabilité ensuite on s’est 

approfondie dans l’architecture 

durable qui encadre notre projet 

architectural l’une des meilleures 

approches de durabilité est 

l’approche bioclimatique afin d’en 

tirer le bénéfice des avantages et de 

se prémunir des désavantages et 

contraintes. L’objectif principal est 

d’obtenir le confort d’ambiance 

recherché de manière la plus 

naturelle possible. 

Sur ces entrefaites ; on a fait une 

recherche sur les caractéristiques 

climatiques spécifiques de notre 

zone d’intervention et les modalités 

de construction dans ces zones ; afin 

d’acquérir le maximum de confort 

possible dans notre projet à partir de 

projet urbain en arrivant à l’intérieur 

du bâti. 
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Figure 3:Schéma qui montre les objectifs du 

développement durable Source : Google image 

 

1 Urbanisme ; Architecture & développement durable : 

 

1.1 Le développement durable 

Le développement durable est devenu un domaine de réflexion et d'action important en ce 

début de XXIe siècle. Le domaine de l'urbanisme ne fait pas exception. Projet Eco-quartier, 

approches « éco » et multiplexage de concepts (éco-villes, écocitoyens, éco-responsabilité), 

de nombreux ouvrages sur ce sujet... 

1.1.1 Définition du Développement durable 

L’expression « développement durable », apparaît pour la première fois en 1980 dans 

la Stratégie mondiale de la conservation, une publication de l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN). 

Quelques années plus tard, en 1987, que c’est apparu la définition reconnue aujourd’hui : 

« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs. » 

Objectifs 

Entretenir l’intégralité de l'environnement pour 

garantir la santé ; la sécurité des communautés 

humaines et préserver les écosystèmes. 

Assurer l'équité sociale pour permettre le plein 

épanouissement des deux sexes, l’essor des 

communautés et la vénération de la diversité. 

Cibler l'efficience économique pour créer une 

économie innovante et responsable.4 

Le développement durable revitalise 

l’urbanisme : 

1.1.2 L'urbanisme durable 

Recouvre d'emblée de multiples 

dimensions : technique, économique, 

écologique, sociale et plus largement culturelle. Il s'agit de penser et de faire la ville 

autrement, de créer un autre modèle d'aménagement et de développement urbain, mais 

également, d'inventer d'autres modes de vie, les façons d'habiter, de se déplacer, de 

consommer…Loin d'être une 

Procédure, l'urbanisme durable s'inscrit dans un processus, une démarche de projet et de 

progrès qui ré-interpelle les pratiques professionnelles, les responsables politiques et les 

Acteurs locaux dont les habitants. L'apprentissage de comportements « éco responsables » par 

les acteurs de la ville, et en particulier les habitants, demeure un enjeu clef pour une réelle 

maîtrise des ressources et des usages en ville. Dans cette perspective, l'urbanisme se doit 

 

4 https://www.environnement.gouv.qc.ca/ 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/
http://www.environnement.gouv.qc.ca/
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D’être aujourd'hui un vecteur et un moyen d'appropriation de modes de vie plus durables.5 

 
-Écologique. Il s’agit de concevoir la relation entre la ville et la nature. 

-Social. Cet aspect de l'urbanisme durable va de pair avec les obligations environnementales. 

C'est un modèle qui contribue à la création d'un environnement sain. L'urbanisation durable 

est (théoriquement) synonyme de bien-être, d'équité et de cohésion sociale. 

-Technique. En effet, dans une perspective de bien-être, ce modèle met l'accent sur la qualité 

de vie en ville par une réorganisation spatiale optimale. 

-Économique. La refonte de l'espace urbain doit s’effectuer en considérant le développement 

économique et non pas à contre-courant de celui-ci. 

Il s'agit donc d'harmoniser tous ces facteurs pour permettre une meilleure conception de 

l’aménagement. Au sens large, l'urbanisme durable est l'invention de nouveaux modes de vie 

de nouveaux modes d'habiter, de se déplacer, de consommer, etc. Ce modèle est tout à fait 

conforme aux critères de développement durable. 6 

1.1.3 Architecture durable 

Définition 

Concevoir une « architecture durable », c'est donc offrir un espace de vie qui crée un 

équilibre harmonieux entre les personnes et l'environnement, préserve les ressources et 

l'environnement et favorise le confort et la santé des résidents. 

Les 3 axes fondamentaux ........ de l’architecture durable 

Axe 1 : s'insérer harmonieusement dans le site, ...... Tous favorisent la gestion économique du 

sol. 

Selon sa situation dans un contexte urbain ou rural, un terrain présent plus d'où moins 

d'avantages ou restrictions, par rapport à l'éloignement des lieux de vie (travail, école, loisirs, 

etc.) et surcoûts de raccordement aux réseaux et services divers (eau, électricité, gaz, égouts, 

ordures ménagères, transport, ... ).7Compte tenu de 

ces restrictions de mobilité et d'occupation des sols et 

des besoins énergétiques, il faut penser le 

développement urbain durable dans un contexte où 

les ressources telles que les espaces naturels doivent 

être préservées, il s'agit de : 

Lutte contre l'expansion de nos villes et villages et 

l'expansion de notre paysage. 

Individus dans des parcelles plus petites. 

Ne considèrent plus l’espace comme un " espace à 

consommer", mais comme "un lieu à partager". 

Chaque projet est inséré dans un contexte paysager, 

Figure 4: schéma sur l'intégration d'un 

projet architecturale au site source 

default/files/fichiers/ressource/field_fichiers/ 

archi_durable.pdf 

 
 

 

5 http://www.cerdd.org 

http://www.cerdd.org/
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http://www.hellocarbo.com/
http://www.hellocarbo.com/
http://www.hellocarbo.com/
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architectural, urbain et écologique à analyser afin de comprendre ses contraintes et son 

potentiel pour l’intégrer de manière durable. 

Réaliser une analyse géologique 

La Connaissance de la nature et l’histoire des sols guident le choix de types de fondations et 

de mesures nécessaires à la protection de la santé (radon, polluants, etc.) ; Et fournit des 

informations sur capacités de récupération de calories ou de chaleur pour systèmes de 

chauffage ou de climatisation à partir de l'énergie géothermique et/ou puits canadiens. 
7Etudier la topographie du terrain Pour une meilleure intégration au paysage et une économie 

dans le coût de construction, la maison doit atterrir le plus naturellement possible au sol, sans 

trop de mouvements de terre. L’organisation des accès et le plan d'étage, le positionnement 

des vues, le débit et la gestion des eaux pluviales sont définis de manière logique. 

Analyser le potentiel climatique 

Figure 5:schéma montants les méthodes de confort thermique Source: https://www.les-caue- 

occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/ressource/field_fichiers/archi_durable.pdf 

 
 

L'emplacement de la maison est déterminé non seulement par les caractéristiques 

topographiques du terrain, mais aussi par l'analyse de 

la course du soleil selon les saisons, les ombres et la 

direction des vents dominants. 

Cette analyse oriente le choix de dispositifs 

architecturaux conformes au confort d'été sans 

recours à la climatisation (Voir Règlement Thermique 

2005) et au confort d'hiver optimal, tout en réduisant 

les besoins en chaleur). 

Observer la végétation 

Le végétal, choisi parmi les essences locales, est un 

élément essentiel du projet d'aménagement de par ses 

qualités esthétiques et sanitaires. 

Axe 2 : s'orienter vers des matériaux respectueux de 

l'environnement et des méthodes de construction 

Figure 6:Optimum de la course de soleil annuel 

source : https://www.les-caue- 

occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/ressource/ 

field_fichiers/archi_durable.pdf 
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7 https://www.les-caue-occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/ressource/field_fichiers/archi_durable.pdf 

http://www.les-caue-occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/ressource/field_fichiers/archi_durable.pdf
http://www.les-caue-occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/ressource/field_fichiers/archi_durable.pdf
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adéquats Matériaux traditionnels (terre crue, pierre, bois, etc.) ont, de par leurs 

caractéristiques, un grand intérêt pour nouvelles interprétations. Ils révèlent, au-delà de leurs 

aspects économiques et techniques, critères écologiques et sanitaires d'un grand intérêt. Ces 

qualités, que l'on retrouve dans d'autres matériaux neufs, sont présentes tout au long de leur 

cycle de vie (fabrication, installation, utilisation, entretien, recyclage) Par exemple, un mur 

isolant distribué type mono mur assure à la fois la 

fonction porteuse et isolante, régulant l'humidité 

ambiante et captant certains polluants. 

Permets mise en œuvre rapide et propre de risques 

pour la santé. 

Le choix d'un système constructif de type "moule à 

sec", à ossature bois, ou même métallique, présente 

de nombreux avantages : 

Construction écologique, associant produits 
Figure 7 :un exemple d'une maison durable 

source : Google image 

 

la production, 

d'isolations naturelles comme le chanvre ou laine 

de mouton, basse consommation d’énergie pendant 

Qualité du projet grâce à la flexibilité de conception possible avec ces procédés (levage, 

extension, etc.). 

Économies globales de matières premières (si les ressources locales sont disponibles) et de 

main-d'œuvre grâce à production plus rapide sur un site propre. 

Axe 3 : créer un climat de bien-être et de confort dans des espaces accessibles à tous 

L'absence de contamination chimique ou biologique et de pollution électromagnétique ou 

radioactive est évidemment nécessaire pour un habitat confortable et sain, mais pas suffisant ! 

Les troubles visuels (éclairage naturel et/ou artificiel, insuffisant ou éblouissant), phoniques 

(bruits externes ou internes), olfactifs (qualité de l'air, ventilation,) sont également 

responsables de nombreux problèmes de santé. Le confort, notion subjective, varie selon les 

individus, leur âge, leur activité, leur milieu socio-culturel, ... mais l’accessibilité du cadre de 

vie est une condition essentielle pour l'égalité de tous. 8 

1.2 Architecture et confort thermique, l'approche bioclimatique : 

1.2.1 Le confort dans le bâtiment 

Définition 

•Selon K. Slater (1985), le confort représente un état de plaisance physiologique, 

psychologique et physique en harmonie entre l’être humain et son environnement. 

•Confort (n.m.) : Tout ce qui contribue au bien-être, à la commodité de la vie matérielle. Le 

confort d’un appartement. / Contraire d’inconfort (Petit Robert). 
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8 8 https://www.les-caue-occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/ressource/field_fichiers/archi_durable.pdf 

http://www.les-caue-occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/ressource/field_fichiers/archi_durable.pdf
http://www.les-caue-occitanie.fr/sites/default/files/fichiers/ressource/field_fichiers/archi_durable.pdf
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Différents types de confort En Architecture on distingue principalement : 9 

Le confort se divise en : 

Confort physique : C’est tout ce qui est relatif au confort du corps humain. 

Sur le plan thermique. 

Sur le plan visuel ou lumineux. 

Sur le plan acoustique. 

L’approche bioclimatique 

Dans le domaine de l'architecture, le confort interroge des paramètres déterminants dans 

la conception telle que le site et les données climatiques, le bâtiment et ses caractéristiques 

morphologiques, structurelles et spatiales, et enfin les ouvertures et dispositifs architecturaux 

et techniques. 

Une approche globale qui prend en compte toutes ces contraintes est l'approche bioclimatique. 

C'est une démarche de conception architecturale qui vise à composer entre l'homme et son 

environnement afin de trouver le meilleur équilibre, en exploitant le climat. 

C'est le lien fondamental entre le milieu bâti et le milieu naturel. 

Dans ce mode de conception, au-delà de son rôle de séparation entre l'intérieur et l'extérieur, 

l’enveloppe bâtie a une importance dans le confort de l'habitant. 

Il est considéré, selon Alexandroff, comme "une voie alternative qui agit comme 

intermédiaire entre le climat extérieur et l'environnement intérieur "... celui qui permet au 

bâtiment de bénéficier de l'atmosphère10 

1.2.2 Principes de conception bioclimatique : 
 

Implantation : 

Pour une disposition correcte du bâtiment, il est 

nécessaire de prendre en compte le relief environnant, 

la tendance annuelle du soleil et l'orientation des vents 

dominants pour déterminer l'éclairage, l’apport solaire 

recherché en saison froide, ainsi que les mouvements 

naturels de l'air. 

Afin de limiter au maximum les fluctuations du confort 

intérieur dues à des phénomènes extérieurs tels que le 

soleil, le vent, etc. Un maximum d'espace interne est 

recherché pour un minimum de la surface de paroi de 

l’enveloppe. 

Densité urbaine : 

-Le tissu urbain joue un rôle important dans le 

 

 
Figure 8ghardaia vue du ciel source : accès 

au reportage international 

 
 

9 https://elearn.univ- 

tlemcen.dz/pluginfile.php/129529/mod_resource/content/1/Cours%20n%C2%B011%20S2.pdf 
10 Alexandroff : Alexandrov Zeisal Bielski, livre Architecture et climat : soleil et énergies naturelles dans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 9 : L’implantation tient compte du 

relief, des vents locaux, de l’ensoleillement. 

Source : LIEBARD Alain, DE HERDE 

André, Traité d’Architecture et 

d’urbanisme bioclimatique : Concevoir, 

édifier et aménager avec le développement 

durable, Ed Obser’er, Paris, 2005.P 153 
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changement climatique et la création d'un microclimat urbain. 

-Des formes urbaines denses permettent de modérer le microclimat et d'améliorer les 

conditions de confort des habitants en réduisant les surfaces de contact avec l'extérieur. 

-Les préoccupations fondamentales sont : 

* Dans les climats chauds, une protection optimale contre le soleil est la principale exigence. 

* Fournir de l'ombre ou du soleil ou une circulation d'air au besoin. 

* Assurer une bonne isolation phonique. 

Forme de l’enveloppe (compacité) : 

une forme construit la plus compacte possible réduit les déperditions thermiques, qui 

dépend de la surface des murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol Pour Le même 

volume et même surface, une maison plus compacte consomme moins d'énergie. 

Protection solaire : 

L'existence d'une protection solaire permet de réduire considérablement les apports 

solaires directs issus de la transmission par les fenêtres, souvent source d'inconfort et 

d'échauffement en été. '' Obscurcissez la lumière du jour ou protégez-vous des rayons du 

soleil provenant des fenêtres : à l'extérieur : (volets pleins, volets roulants, cassés, stores 

vénitiens). 

L’orientation du bâtiment : 

Une bonne orientation suppose une bonne 

compréhension de la géométrie solaire, elle 

permet la combinaison entre les apports solaires 

en hiver avec une protection du soleil en été et en 

mi saison. En effet, une bonne orientation permet 

de : 

-Optimiser l’utilisation des rayons solaires pour 

chauffer en hiver tout en assurant une protection 

contre les surchauffes en été. 

Exposition des façades 

L’inclinaison la plus efficace se situe entre 45° 

et la verticale 90°. La toiture, la cinquième 

façade, est la partie la plus exposée en été, il est 

recommandé, pour éviter les 

surchauffes, d’orienter les prises de jour de façon 

à éviter autant que possible les pénétrations 

solaires directes. 

L’utilisation de la végétation et de l’eau 

La végétation procure de l’ombrage et réduit 

donc l’isolation directe sur les bâtiments et les 

occupants ; elle fait écran aux vents tout en favorisant la ventilation, et diminue les pertes par 

convection du bâtiment. 

Figure 10 : ksar de Ghardaïa source google image 

Figure 11 le rôle de la végétation résidence a 

Ghardaïa source google image 
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La ventilation naturelle 

Elle permet de renouveler l’air vicié par de l’air frais et 

sain, elle permet un mouvement d’air qui joue sur le confort 

thermique. 

La ventilation naturelle est provoquée par une différence de 

températures ou de pression entre les façades d’un bâtiment. 

La ventilation naturelle a deux grands « moteurs », une 

façade au vent est en surpression ou sous le vent qui est en 

dépression, et le tirage thermique qui est le renouvellement 

d’air par effet de cheminée, il est efficace en hiver et les 

nuits d’été. 

Les différents concepts liés à l'approche bioclimatique 

Le Climat 

1.2.3 Définition du Climat 

Le climat correspond aux conditions météorologiques 

 

 

 
Figure 12: La ventilation naturelle. : Source : 

LIEBARD Alain, DE HERDE André, Traité 

d’Architecture et d’urbanisme bioclimatique : 

Concevoir, édifier et aménager avec le 

développement durable, Ed Obser’er, Paris, 

2005.P29 

moyennes (températures, précipitations, ensoleillement, humidité de l'air, vitesse des vents, 

etc.) qui règnent sur une région donnée durant une longue période. 

Pour l'Organisation météorologique mondiale, elle doit être d'au minimum 30 ans. 

Échelle du Climat 

Pour définir les grands types de climat, les scientifiques utilisent différentes échelles. 

Ils prennent en compte une surface terrestre de quelques millions de kilomètres carrés et une 

période de temps pouvant aller de quelques mois à plusieurs années. Ces éléments définissent 

l’échelle climato logique. 

Méso climats : s’appliquent ainsi à des surfaces de plusieurs milliers de kilomètres carrés 

Soumises à des phénomènes météorologiques particuliers du fait de l’interaction entre le 

climat général et le relief. 

Topo climats : concerne des sites de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. 

Microclimats : dont on entend souvent parler, correspondent à des zones faiblement 

étendues puisqu’ils ne concernent effectivement qu’une surface maximale d’une centaine de 

mètres carrés. 

1.3 Durabilité en zones arides 

Introduction 

L'environnement est l'endroit dans lequel nous vivons, chaque lieu à des caractéristiques 

physiques, Ils sont tous propres, c'est-à-dire qu'ils leur appartiennent, température, humidité, 

vent, etc.). 

L'homme essaie toujours de s'adapter à son environnement et d'être dans les meilleures 

Conditions confortables. 

Si l'occupation de l'espace et les modes de croissance urbaine font partie des caractéristiques 

d'une ville durable. 
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Telle qu'elle est définie aujourd'hui, l'architecture traditionnelle des Ksours est aussi unique 

Parce qu' allie culture et climat. 

1.3.1 Définition de la zone aride : 

L’aridité est un manque continu d'eau qui affecte une région. Cela ne dépend pas de 

Température : Il y a des espaces secs et froids (par exemple aux pôles). Nous mesurons Le 

degré de sécheresse dans une zone Selon l'indice de sécheresse qui mesure la différence entre 

Potentiel d'évapotranspiration* (ETP) et pluviométrie. Quand l'environnement apparaît, on dit 

la zone aride L'eau perdue par évaporation et transpiration est plus importante que l'eau 

gagnée par les précipitations. 

L'origine de la zone aride : 

La terre a été construite en cours de l'histoire, sous l'influence du processus d’astronomie 

et géophysique. Leur Bien que l'origine soit complexe et diverse. 

Un quart de la superficie terrestre, Soit environ 35 millions de kilomètres Carré, soumis au 

climat aride ou Semi-aride. Les précipitations sont généralement très faibles. La végétation est 

difficile à développer. Dans la plupart des cas, cette sécheresse a empêché la pression 

permanente de la formation de nuages. C'est ce qu'on appelle le haut désert Pression comme 

le désert du Sahara ; Désert 

d'Arabie ; Désert du Kalahari ou 

Grand désert. Sable. Ces déserts 

sont situés des latitudes voisines 

des tropiques ; où le climat est 

marqué par un air très sec de haute 

pression atmosphérique. 

 

 

Caractéristiques du climat aride : 

Les principales caractéristiques 

climatiques d'un milieu aride sont : 

• Rayonnement solaire de haute 

intensité. 

 

 

 

Figure 7 : carte mondiale des zones aride source : https://www.fao. 

org/filamine/user_upload/newsroom/docs/full-map.png 

• La température très élevée pendant la journée. 

• Ces zones sont souvent sujettes aux vents froids. 

• Faible humidité et faibles précipitations. 

• Les vents de sable rendent l'environnement poussiéreux. 
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1.3.2 Caractéristiques paysagères des milieux arides en Algérie : 

Les principales familles de paysage sont : 

 

 
-Les Hamada : Ce sont des plateaux rocheux à topographie 

très monotone, souvent plate à perte de vue. 

 

 

Figure 13Hamada au Sahara 

Algérien source : trip Advisor 
-Les Regs : Ce sont des plaines de graviers et de fragments 

rocheux. Au Sahara, ils occupent des surfaces démesurées. 

 

 

 

 

-Les erg : Est un désert caractérisé par des dunes éoliennes. Au Sahara, les ergs représentent 

20 % territoire.11 

 
-Les accumulations sableuses : 

Le sable est un élément essentiel du paysage saharien. 

Cependant, les dunes sont loin de recouvrir la totalité du 

Sahara, mais se localisent généralement dans de vastes 

régions 

 

 
 

1.3.3 Le ksar modèle de durabilité en zones arides 

Introduction 

L'urbanisme dans les régions du sud s'est développé 

 

Figure 14 : les ergs source : 

Google image 

rapidement au cours des dernières décennies. La croissance démographique, l'expansion 

urbaine, l'exploitation des ressources pétrolières et la revitalisation agraire pour lutter contre 

la désertification ont récemment poussé l'urbanisme dans les régions urbaines et rurales 

arides, jusqu'ici ignorées. Malgré son potentiel économique et sa croissance démographique, 

l'Algérie présente un net déséquilibre entre le nord et le sud. 

Composants des ksour : 

Pour reprendre la formule de COTE M 

« Le Sahara est un musée de formes Architecturales et urbanistiques ». L’une des 

caractéristiques du ksar saharien est, l’universalité du modèle, la variété dans le détail 

incorporant des adaptations locales, historiques. 

Les formes construites : 
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Nous distinguons : 

Les formes adaptées à la topographie : formes 

Rondes, formes allongées, … Les formes rondes 

correspondent à un matériau précis, d’argile, la terre à 

des régions Berbérophones, à une adaptation à la 

topographie. 

Les formes indifférentes à la topographie : formes 

rectangulaires bien nettes. 

Les formes carrées correspondent à l’utilisation de la 

pierre. 

L’existence d’éléments monumentaux : 

Tous les éléments symboliques avec une forte centralité de la mosquée, parfois Zaouïa, 

places publiques, Rahba, fort (bordj), marchés, Grenier collectif (une Grande maison de 

stockage de biens collectifs) que L’on trouve au sein de ksar ou peut être indépendant Comme 

suit (Kasbah : Forteresse) 

Le rapport entre l’échelle et 

l’organisation du ksar : 

Le ksar est organisé selon différentes 

échelles. 

* L’échelle de l’édifice : 

résidentielle ou publique. 

* L’échelle de l’unité urbaine : 

-Fusion de l’ensemble. 

-De l’habitation Située le long de 

l'axe (Zkak) ou autour. 

-De la place (Rahhba), Définit l'unité 

autonome 

*L’échelle de la cité (ksar) : Toutes les unités 

subdivisées, structuré hiérarchiquement. 

Le rapport entre la forme et la structure sociale : 

Figure 17 : les rapports entre l'échelle 

et l'organisation du ksar 

Source :Google image 

Ksar est une structure puissante organisée par des éléments spécifiques qui assurent la 

Certains caractéristique : 

-Rues étroites et compacité, petits espaces (la surface du bâtiment est plus grande que la 

surface du non construit). 

-L’emboitement des espaces ; à la base, c'est l’habitation puis l’ensemble des ilots qui 

constitue une Petite unité puis l’ensemble du ksar, avec ou sans enceinte. 

-Ksar simple : Forme simple, cadre unique, existence d'une seule mosquée, 

Une seule communauté. 

-Ksar composite : un ensemble des quartiers, Chaque quartier fortifié par des remparts, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 15: plan de masse du ksar de 

Bénizguene source : Google image 
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chaque quartier est une communauté autonome. 
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-Existence d'une population diversifiée et hiérarchisée (ex : Akham = quartier) 

Timimoune). Il y a aussi des cas plus compliqués comme Ouargla Ou l’entité à sa propre 

mosquée, cimetières, écoles, etc. 

L’habitat ksourien Les maisons du Ksar construites entièrement en terre (sont souvent à 

deux étages). La construction lorsqu’elle se fait en hauteur semble répondre à des besoins 

essentiels à l’habitat à savoir : 

• un besoin d’adaptation au climat saharien extrêmement rude avec le génie constructif en 

matière d’ouverture ; d’enveloppe ; de toiture végétation et de position adjacente avec les 

constructions avoisinantes et la multiplication des étages en donnant la possibilité de mieux 

ventiler les maisons et de migrer verticalement entre les étages suivant les périodes de l’année 

et les moments de la journée ainsi qu’une température ambiante confortable tout le long de 

l’année. 

• Un besoin économique (l'utilisation des terres cultivable et la réutilisation des eaux pluviales 

ainsi que les déchets organiques ; des techniques locales très réfléchies). 

 
Le confort climatique est à la base compacités des formes urbaines 

La structure des villes sahariennes est en 

général dense, les logements qui composent le 

tracé urbain ont une surface et un volume 

rationnels, à échelle humaine. Ces unités sont 

tellement collées les unes aux autres qu'une 

maison fait parfois partie d'une autre, d'où les 

limites indistinctes de la propriété ; l'ombre et 

l'inertie jouent un rôle climatique fondamental. 

Les Ksours se caractérisent par des ruelles 

étroites, parfois couvertes (ombre maximale) 

par le rayonnement nocturne. La compacité du 

bâti permet à cet air frais nocturne de stagner 

jusqu'à 4 heures après l'aube, malgré la montée 

progressive de la température. 
Figure 16 vue de vieux ksar de Timimoune source : 

Google image 
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Dans le deuxième chapitre nous 

avons le tourisme durable et 

l’agrotourisme, constituons 

actuellement des activités 

dynamiques. L’agritourisme durable 

est un levier efficace pour atteindre 

les objectifs de durabilité. Il se 

pratique par les communautés qui 

visent à promouvoir leurs cultures & 

redynamiser leur économie et 

constitue une activité dynamique 

dans les villes sahariennes. Notre 

objectif est de profiter du potentiel 

agro touristique des oasis & 

souligner leur importance dans 

l’économie durable, et de 

développer le tourisme agricole et 

d’en faire une entité communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ET
A

T 
D

E 
L’

A
R
T 

To
u

ri
sm

e
 d

u
ra

b
le

 e
t 

ag
ro

to
u

ri
sm

e
 



CHAPITRE 01: Etat de l’art 

31 | P a g e 

 

 

 

 

2 Agrotourisme durable 

2.1 Le tourisme 

2.1.1 Définition 

le tourisme est défini comme l’ensemble des activités de personnes qui voyagent vers et 

séjournent en des lieux extérieurs à leur environnement habituel pendant un maximum 

d’une année consécutive pour leurs loisirs, pour leurs affaires ou à d’autres fins. La 

définition que le BIT donne du secteur de l’hôtellerie, de la restauration, et du tourisme 

(HRT) diffère de la définition du secteur touristique utilisée par la plupart des 

organisations. La définition du secteur HRT inclut non seulement les services fournis aux 

voyageurs, mais aussi ceux dont bénéficient les résidents. Pour l’OIT, ce secteur com 

La naissance du Tourisme 

Au 18eme siècle 

- Le tourisme prend une nouvelle dimension : il s’élargit à de nouvelles clientèles. 

- Son aire géographique s’étend. 

- Les activités se diversifient : la montagne et la mer séduisent de plus en plus. 

1.3.1.4 Le tourisme connaît un réel développement à partir du 19eme siècle 

* Une filière économique se met peu à peu en place. 

* De nombreux aménagements apparaissent. 

* Cependant, le tourisme demeure limité à l’aristocratie et à la bourgeoisie aisée. 

* Le début d’une véritable filière touristique 

- Certains hôteliers. 

- Les publications touristiques se développent. 

- Apparition des voyages organisés.12
 

2.2 Tourisme durable 

2.2.1 Introduction 

Tourisme Responsable, solidaire, équitable ou écotourisme... Les variantes dans le 

domaine du tourisme durable sont innombrables. Ce que tous ces concepts ont en commun, 

c'est le respect des principes du développement durable. Le développement durable est le 

développement qui ne répond pas seulement aux besoins de la génération actuelle mais 

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

La définition du tourisme durable : 

Selon la définition de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), le tourisme d 

Durable est “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 (source ATD). 

Le tourisme durable comprend diverses formes de tourisme dit « responsable ». 

2.2.2 Types de tourisme durable 
13 

 

 

12 Céline Duclos, prof d'histoire-géo, le 24 sept. 2009, SlideShare 
13 www.fmag.unict.it/public/Uploads/links/types de tourisme2 pdf 

http://www.fmag.unict.it/public/Uploads/links/types%20de%20tourisme2
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2.3.1.1 Tourisme culturel : 

Ce type de tourisme concerne le 

patrimoine culturel, les édifices 

religieux et civils (mairies…) les 

musées, les activités culturelles 

et artistiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 17 : Tourisme culturel Source : Google 

image 

Tourisme vert, bleu, blanc : 

Cette macro secteur combine 

des vacances au contact de la 

nature à la campagne (vert), à la 

mer (bleu) et à la montagne 

(blanc). 

Le tourisme vert devient de plus 

en plus populaire, notamment 

pour les personnes qui aiment se 

détendre ou redécouvrir le goût 

des produits simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 18: Tourisme vert, bleue, blanc Source 

Google image 

Tourisme d'affaires : 

Est un secteur qui s'est 

particulièrement développé 

depuis les années 1990. Il s'agit 

d'activités organisées à des fins 

commerciales, de formation ou 

de conférence. 

 

Tourisme sportif : 

Le tourisme sportif est centré 

sur les activités sportives et 

l'hébergement s'articule autour 

des activités sportives, vous 

choisissez des emplacements et 

des hébergements bien équipés 

pour répondre aux attentes des 

clients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 19: Tourisme de santé Source : Google image 

Tourisme équitable :  
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Il s'agit d'un nouveau type de 

tourisme, qui découle de la prise 

de conscience des gens des 

dommages causés par les 

voyages vers de nombreuses 

destinations et le considère 

comme un produit de masse. Les 

professionnels du voyage 

proposent des vacances éthiques 

tout en respectant 

l'environnement et en aidant les 

habitants du pays d'accueil. 

 

Tourisme de santé : 

Ce type de tourisme était 

autrefois principalement destiné 

aux personnes âgées, mais il se 

concentre désormais sur un 

public plus large en quête 

d'équilibre et de santé physique 

et mentale. Exploitation du 

Centre de Thalassothérapie et de 

Beauté. 

 

Tourisme religieux : 

Également connu sous le nom de 

tourisme religieux, il désigne le 

tourisme en terre sainte pour les 

touristes de diverses croyances 

religieuses à des fins de 

pèlerinage, de rassemblement 

religieux ou de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20:Tourisme religieux Source : Google 

image 
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Tourisme gastronomique : 

Aussi appelé gourmand ou 

culinaire, est un type de tourisme 

qui se traduit par le fait 

d'associer cuisine et voyage dans 

le but de découvrir l’histoire, le 

savoir-faire et la culture d’un 

pays ou d’une région à travers 

ses spécialités culinaires 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 21: plat gastronomique Source : Google 

image 

Tourisme urbain : 

Ce type de tourisme est surtout 

apprécié par les milléniaux lors 

d’un weekend. Les voyageurs 

cherchent à découvrir la culture 

de la ville, que ce soit 

historiquement, 

architecturalement ou encore 

culinairement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 22:Tourisme urbain Source : Google  

Tourisme de lux : 

C’est l'antithèse du tourisme de 

masse. Le tourisme de luxe 

exige une certaine excellence 

dans les services proposés, pour 

que les clients soient entièrement 

satisfaits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 23:Tourisme de lux Source/Google image 

 

2.3 L’Agrotourisme 

2.3.1 Définition de l’agrotourisme : 

L'agrotourisme est une activité touristique réalisée à la ferme, qui vient en complément des 

activités agricoles. Il met en relation des producteurs agricoles avec des touristes ou des 

excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le milieu agricole, l'agriculture et sa 

production grâce à l'accueil et aux informations fournies par l'hôte. L’agrotourisme est une 

forme particulière de tourisme rural. Plus précisément, il s'agit d'agriculteurs exerçant des 

activités touristiques en complément de leurs principales activités agricoles soutenues par 

l'agriculture. Elle est considérée comme l'un des moyens privilégiés de maintenir la 

population agricole. 

L'agrotourisme est une forme de tourisme durable car : D’un point de vue socio- 

économique, c'est une source de revenus importante pour les agriculteurs, leur permettant 
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de maintenir leurs activités et leur savoir-faire. 

Elle encourage principalement les petits producteurs et contribue à valoriser l'identité et la 

diversité régionale du territoire. 

• D'un point de vue environnemental : L'agrotourisme encourage la dégustation des 

produits fabriqués sur place, éliminant ainsi les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

causées par le transport des aliments. 

-De plus, la plupart des agriculteurs engagés dans cette activité sont soucieux du respect de 

l'environnement. Leurs produits de haute qualité sont généralement liés à l'agriculture 

biologique et même à l'agriculture biodynamique. 

L’agrotourisme : source de croissance économique des agriculteurs 

L'agrotourisme (ou agrotourisme) peut être originaire de l'Europe germanique. Si l'on 

attribue souvent l'origine de cette forme alternative de tourisme à l'Italie, il semble qu'elle 

trouve son origine dans la région du Tyrol en Autriche à la fin du XIXe siècle. Leur ferme. 

Cette aide financière leur permet d'augmenter leurs revenus mensuels. 

Les activités d’agrotourisme : 

Les hôtes rivalisent de créativité et font vivre aux visiteurs un séjour à la ferme inoubliable 

autour de 3 axes : 

 

 
La 

 

 

 

 

 

 

 
 

richesse et la diversité des activités sont infinies. Chaque ferme a ses caractéristiques, son 

histoire et ses anecdotes. Voici quelques exemples d'agrotourisme réalisés par d'anciens 

éco- 

2.3.2 L’agrotourisme dans le monde : 

L’agrotourisme aux Etats-Unis 

Depuis le début des années 1990, le terme agrotourisme est largement utilisé aux 

États-Unis (Jolly 1999). La vitalité commerciale de l'agrotourisme est particulièrement 

évidente au Vermont, en Californie, à New York, en Caroline du Nord et au Tennessee. 

Selon les pays et leurs interlocuteurs, plusieurs variantes ont été utilisées pour définir le 

terme agrotourisme. À titre d’exemple, la Caroline du Nord définit l’agrotourisme comme 

« une activité économique qui survient lorsque des gens créent un lien entre, d’une part, le 

voyage, et d’autre part les produits, services et expériences du secteur agricole et 

agroalimentaire » (North Carolina Coopérative Extension Service). Au Tennessee, une 

distinction est faite entre les « loisirs agricoles » et le « tourisme agricole » (Holland and 

Wolfe). La différence entre ces deux mots réside principalement dans les clients auxquels 

le produit est destinée. Par conséquent, le tourisme agricole est temporairement visité par 

Hébergement : - maison de campagne, camping à la 

ferme, chambre d'hôtes et même famille 

d'accueil ; 

Restauration : Ferme auberge, goûter à la ferme, vente 

de produits agricoles, table à manger, 

dégustation. 

Education et loisirs Fermes pédagogiques, crèches, 

hébergements équestres, activités 

sportives, fabrication et affinage de 

produits agricoles, etc. 
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des touristes étrangers, tandis que les divertissements agricoles s'adressent aux résidents 

locaux qui peuvent visiter plus fréquemment et ne nécessitent pas d'infrastructures 

touristiques supplémentaires. Malgré cette diversité de termes, la définition proposée par le 

Small Farm Center (Université de Californie) a été acceptée par la plupart des parties 

prenantes américaines : entreprise agroalimentaire qui participe activement aux activités 

commerciales. 

Ferme pédagogique : 

Les fermes éducatives sont des fermes qui 

élèvent des animaux et/ou des plantes dans 

un cadre scolaire ou parascolaire pour 

maintenir leurs moyens de subsistance et 

accueillir des touristes à des fins 

éducatives. Par exemple, il existe 

différents types de fermes pédagogiques : - 

Ferme pédagogique mixte : Lorsque le 

revenu de la ferme est égal au revenu de 

l'accueil du public. 

-Ferme pédagogique itinérant : C'est une 

ferme qui voyage avec des animaux dans les écoles, les maisons de retraite, certaines 

institutions de traitement, les centres de divertissement, etc. Il vise à explorer l'histoire de 

la ferme et de son élevage, de l'environnement et de la nature. 

La chambre d’hôte : 

La chambre propose un hébergement en chambre meublée et un service de petit-déjeuner. 

Il est situé au domicile du propriétaire ou à proximité de la ferme. Sa superficie minimale 

doit être de 12 mètres carrés. Le nombre de W-C, lavabo, douche ou baignoire est calculé 

en fonction de la capacité d'accueil. 

2.3.3 Les enjeux d’agrotourisme : 

Enjeux économiques et touristiques : 

-Améliorer la viabilité de la ferme en procurant des revenus supplémentaires. 

-Améliorer le potentiel de développement touristique. 

-Diversifier les produits touristiques en intégrant l'agriculture et ses produits. 

Enjeux environnementaux : 

-Maîtriser et sensibiliser le public au rôle environnemental de l'agriculture. 

Enjeux sociaux et culturels : 

-Réunir le monde agricole et le monde urbain. 

-Valoriser les capacités humaines. 

-Mettre en valeur la culture locale, la nature, le patrimoine culturel et architectural. 

-Extension des savoir-faire (agriculture, artisanat, famille, etc.). 

Enjeux agricoles : 

-Diversification agricole. 

-Assurer les fonctions environnementales, culturelles et sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 24: la ferme pédagogique Source: Google image 
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Figure 25 Centre de l'agrotourisme touristique source : archdaily 

Figure 28: situation du Park par rapport à la 

ville de Nantong source : Google earth 2021 

Figure 27 : Situation du Park par rapport au Figure 26: plan de situation du Park source : 

territoire de Chine Google earth 

1.1 Situation : 

Le projet est situé dans la banlieue nord de Nantong, Jiangsu, Chine, 

avec une superficie de 7340 m². Il a fallu quatre mois entre la conception 

et la réalisation finale. Le projet comprend 3 bâtiments： un centre de 

services complet appelé "Gather Grain into Granary"， une salle 

d'exposition de la vie rurale et une rénovation de toilettes publiques. 

1.2 Analyse urbaine : 

En tant que transition entre l'expérience urbaine et rurale, le centre à service complet 

situé à l'entrée principale de la ville de Nantong, également connu sous le nom de 

"Rassembler le grain dans le grenier". Selon l'équipe de conception, « la position de 

premier plan de ce centre permet aux gens de voir l'ensemble du parc. En outre, il 

fonctionne également comme un seuil, ou transition entre l'expérience rurale et 

source :design boom .com 

 
 
 
 

Présentation de l’exemple thématique : 

2.4 Objectif : 

Le but de cette analyse est d'étudier un exemple d'un Park d’agronomie touristique qui a le thème par rapport à notre projet ; donc en vas s'intéressé sur la partie du programme a fin de ressortir avec un 

organigramme fonctionnel et un tableau surfacique qui nous permets d'affectés les espaces convenablement dans notre projet. 

2.5 Fiche Technique du projet : 

Lieu(x) : Nantong ; Chine. 

Superficie : 7340 m². 

Date réalisation : 2021. 

Projet : Park d’agronomie touristique 

Nantong. 

Maître d’ouvrage : Nantong City Modern 

Agriculture Développent Co., Ltd. 

Architecte : Z-one Tech. 

Fabricant / Installateur : Shanghai Minxiang 

Construction Technologie Co., Ltd., Shanghai 

Fan Zhou Construction and Installation 

Engineering Co. 

Photos : Linbilan. 

 

 

 

Centre de service touristique du parc 

agricole urbain. 

Salle d’exposition de la vie rurale. 

Toilette publique. 

  Accée principale de centre agrotouristique. 

   Accée principale de la salle d’exposition. 

La Voie principale (par rapport le projet) 

 

 

 

Figure 30 vue aérienne du projet source : Arch Daily .com 
Figure 29 vue aérienne des formes adoucies et de la translucidité 

Figure 31 vue aérienne du centre agrotouristique et la salle d’exposition 

source : stirworld .com 

Le centre agrotouristique 

https://www.archdaily.com/search/projects/year/2021?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.com/office/z-one-tech?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.com/photographer/linbian?ad_name=project-specs&ad_medium=single
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Figure 32: plan de rez de chaussez du centre source : archdaily 

A/ programme architectural : La conception d’un équipement touristique nécessite la 

combinaison entre plusieurs éléments qui dépendent de la catégorie de l’établissement et 

des groupements possible. Afin d’élaborer un programme d’un équipement touristique il 

est nécessaire d’analyser et de prendre en charge tous ces éléments et combiner entre eux 

  

Espace Surface en m² 
  

Salle polyvalente 337 

Wc 175 

espace d'étude 373 

espace de restauration 635 

Auditorium 
736 

espace d'exposition 2200 

Bibliothèque 1300 

Administration 385 

Réception 266 

Espace de circulation 933 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34: graphique illustrant la répartition des surfaces source : auteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 33: maquette d’étude de centre agrotouristique 

source :Arch daily.com 
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Figure 40: les façades et les coupes du centre agrotouristique   source : Arch Daily 

 

 

Un plafond de verre avec un 

cadre en acier relie les arbres 

flexibles, créant une poche de 

toit solide, pittoresque et 

transparente pour les visiteurs se 

tenant dans le point de repère 

doux, et l'intérieur spacieux est 

imprégné de la chaleur du bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 

plafond 

 

 

 

 

Figure 39: le plafond en verre source : 

stirworld.com 

 

 
 

Figure 41: organigramme fonctionnel du centre agrotouristique source : les auteurs 

1.3 La structure : 

La structure combinée acier- bois. 
 

 
 

 

Figure 35: la structure du centre agrotouristique source : Arch Daily 

Auditorium 

Salle 

polyvalente 

Administr 

ation 

Salle 

d’étude 

Sanita 
Bibliothèque 

Salle 

d’exposition Restaurati 
En 

Figure 37: la forme de centre agrotouristique et les lucarnes 

internes source : Arch Daily 

Figure 37: les lucarnes internes source : stirworld .com 

est un joyau d'élégance organique, situé au 

seuil de l'urbain et du rural, du moderne et 

du rustique, se manifestant comme un 

assemblage chaotique d'éléments et de 

substances, interprétant des formes des 

textures naturelles. Des lucarnes internes, 

créent des poches de toit puissantes, 

pittoresques et transparentes pour les 

visiteurs se tenant à l'intérieur. 

Avec sa simplicité sculpturale, le projet 

L'équipe Z-ONE a appliqué une "réduction de dimension" à la 

plupart des surfaces de forme libre pendant le processus de 

conception, ce qui a considérablement réduit la quantité de 

structure en acier et en bois de forme spéciale ainsi que la 

difficulté d'ingénierie. Dans le même temps, le problème de la 

pose de tuiles en grande quantité sur le toit incurvé irrégulier a 

été résolu de manière créative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 38: les vues intérieures du centre agrotouristique source : Arch Daily 
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Synthèse de l'analyse des exemples 

• La reconquête des espaces littoraux s'inscrit dans une vision de renouvellement urbain qui répond à : la création d'un lien avec l'eau, l'amélioration de la qualité de l'environnement et le renforcement du lien 

social. 

• L'agriculture urbaine vise à transformer les friches industrielles le long des rivières en quartiers sains et résilients en développant un cadre de planification écologique unique qui comprend un prototype de 

service alimentaire et une variété d'objectifs. 

• Les établissements urbains représentent une mesure de conception architecturale et territoriale qui répond au problème de la disponibilité de terres naturelles fertiles et de son exploitation non durable par 

l'intégration entre forces : 

1.Un écosystème artificiel géré dans un bâtiment de production alimentaire entre une consommation minimale d'énergie et de ressources. 

Utilisation des zones urbaines inutilisées . 

 

Conclusion 

Cette recherche nous a fourni plusieurs alternatives dans le cadre du repos et de la régénération dans une vision de durabilité. La projection de ces concepts est testée sur notre étude de cas et vérifiée pour sa 

faisabilité. Ce qui débouchera sur une révolution « verte » de 

, le projet urbain se tournera vers ce système urbain qui propose des solutions adaptées à notre cas d'école et aux problèmes posés pour sauver la terre et sa 

Les façades, les coupes : 



39 | P a g e 

 

 

CHAPITRE 03 : cas d’étude 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans cette partie du mémoire, 

nous allons mettre en pratique les 

notions récoltées du corpus 

théorique précédent, dans un projet 

projeté dans une portion du territoire 

algérien. 

Le choix a été portée sur une partie 

du Sahara algérien qui répond aux 

exigences de notre recherche et met 

le projet dans son contexte 

climatique extrême afin de vérifier 

son efficacité. Cette approche sera 

appliquée sous 3 échelles : urbaines, 

architecturale et technique, pour 

arriver à déterminer l’efficacité et la 

crédibilité des techniques utilisées, 

dans l’espace extérieur et intérieur, 

et vérifier la faisabilité du projet et 

donc confirmer ou infirmer nos 

hypothèses. 
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3 Etude de cas de la ville de Kenadsa 

Introduction : 

Nous avons choisi le territoire de la Saoura comme air d’étude pour but de 

mettre en pratique les notions de l’urbanisme et l’architecture durable, dans les 

zones arides. Une intervention urbaine sera appliquée au niveau de la ville de 

Kenadsa la wilaya de Béchar. 

Un programme d’aménagement sera établi par rapport aux potentialités et aux 

contraintes existantes, et appliqué sur des schémas et un plan d’aménagement. 

Analyse territoriale 

• inondations 

 

 
3.2 Présentation de la wilaya de Bechar : 

La wilaya de Bechar est une wilaya algérienne située dans l'Ouest du Sahara 

algérien. Elle correspond à une partie de l'ancien département de la Saoura. Elle 

s’étend sur une superficie de 162 200 km². 

 
3.2.1 Situation administrative de la wilaya Bechar : 

La wilaya de Béchar se situe au sud-ouest du territoire national et les 

coordonnées terrestres de la ville de Béchar Latitude 31°.36‘N et Longitude 2°13' 

Ouest, et la grande wilaya du sud-ouest algérien située dans l'ouest du Sahara 

algérien d’une superficie approximative de 161.400 Km2 soit 6.77% environ du 

territoire national a une distance de 950 km au Sud-ouest de la capitale Alger. 

 

 
 

Figure 42: carte des limites de la wilaya de Béchar source : google image 

Mar 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilayas_d%27Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_de_la_Saoura
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3.3 Présentation de la commune de Kenadsa 

3.3.1Contexte communale et administratif : 

Kenadsa El Aouina auparavant (du nom de la petite source qui coulait au centre de 

son Ksar fond d'une vallée par un relief montagneux (Djebel Béchar) au nord et (la 

barga de sidi M'Hamed ben Bouziane à l’ouest) qui permet d'offrir une protection 

optimale. 

Est une commune saharienne d'Algérie de la wilaya de Béchar située à 22 km à l'ouest 

de Béchar. Elle fait partie du grand ensemble saharien (monts des ksour). 

La commune de Kenadsa est située à la limite nord-ouest de la wilaya de Béchar, à 

la frontière avec le Maroc .Elle s’étale sur une superficie de 2770 km² et compte une 

population de 13492 habitants (RGPH2008). 

 

Figure 43:Localisation de la commune de Kenadsa dans la wilaya de Béchar Source: PDAU 2015 

https://www.frwiki.org/wiki/Commune_d%27Alg%C3%A9rie
https://www.frwiki.org/wiki/Sahara
https://www.frwiki.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://www.frwiki.org/wiki/Wilaya_de_B%C3%A9char
https://www.frwiki.org/wiki/B%C3%A9char
https://www.frwiki.org/wiki/Wilaya_de_B%C3%A9char
https://www.frwiki.org/wiki/Maroc
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3 .3 .1 Situation de la ville de Kenadsa 

La commune de Kenadsa est limitée administrativement par : 

Au Nord : par la commune de 

Boukais. 

A l’Est : par les communes de 

Béchar et au Sud-Est par la 

commune de Lahmar. 

Au Sud. : par la commune de 

Abadla. 

A l’Ouest : par la frontière du 

Maroc et la commune de Meridja. 

Figure 44: Carte des communes limitrophe de la commune de 

Kenadsa Source :Google image modifié par les auteurs 

 

3.3.2 Réseau routier : 

La commune de Kenadsa est dotée d’un réseau routier peu dense qui la relie aux 

différents pôles de la région : 

La RN n°06. 

La RN n°110. 

Le CW n°09. 

La route nationale RN 

n°06 : 

La RN n°06 assure la 

liaison entre la commune de 

Kenadsa et la commune de 

Abadla. 
 

 

La route nationale RN 

n°110 : 

La RN n°110 assure la 

liaison entre la commune de 

 

 

 

 
Figure 45:réseaux routiers de la ville de Kenadsa Source : 

Kenadsa et la commune de Taghit. 

Le chemin de wilaya n°09 : 

La commune de Kenadsa est traversée principalement par un axe routier qui 

est le CWn°09 qui la relie avec son chef-lieu de Wilaya du coté Est et la commune 

de Meridja du côté Ouest. Ce chemin traverse la commune de l’Est en Ouest sur 

une distance de 

Maroc 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Boukais
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9char
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lahmar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abadla
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Meridja
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80 km. 

Desservi par le chemin de fer venant du Bechar ville. 

Ouvre la route du Maroc en passant par Meridja. 

Un aéroport à la proximité. 

Transport publique. 

 

 
 

Figure 46:carte des infrastructures de communication de la wilaya de Béchar avec zoom sur la commune de 

Kenadsa Source : SDAT wilaya de Béchar 

 

 

3.3.3 Milieu naturel : 

Le milieu naturel est semblable à celui de la majorité des ksour du Sud-ouest 

Algérien, dunes de sable, une palmeraie qui s'étire le long de l'Oued et la BARGA 

(falaises rocheuses), ligne de cotes marquant la limite sud du plateau pierreux. 
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Nord, la 

Barga de Sidi 

M’hammed 

Ben 

Bouziane. 

Au Sud la 

Chabket 

Mennouna. 

A l’Est, la 

zone des 
 

 

 

 

 

intermédiaires. 

A l’Ouest, l’oued de Messouar El Aatchan. 
 

3.3.4 Analyse des potentialités : 

Analyse de Potentialités touristiques : 

La commune de Kenadsa dispose des paysages naturels variés et un patrimoine 

architectural et culturel remarquable. 

Les paysages naturels sont composés par la Hamada située au Nord, ponctuée par 

des Gours, la chebka au Sud, le barrage Djorf torba et les palmeraies offrant un 

paysage fortement escarpé. 

Kenadsa est connue aussi par son ksar (bourgade du Sud algérien) qui est 

considéré comme un centre historique vivant ; et sa confrérie religieuse. Elle fut 

longtemps le centre de rayonnement de savoir et spiritualité, Hormis l'importance 

de sa Zaouïa, Kenadsa se démarque, physiquement des autres ksour par la 

grandeur relative de son architecture et la richesse du détail de ses constructions. 

Les sites historiques à grande valeur architecturale de Kenadsa sont : 

Le ksar : Un des ksour du Sahara, celui de Kenadsa se présente comme un cas « 

particulier », primordial à prendre en charge, son tissu ancien riche en histoire et en 

valeurs socioculturelles. Le ksar de Kenadsa est classé monument historique selon 

l’arrêté interministériel du 03/11/1999 du journal officiel n°88. 

 

 
La mosquée el atik : Lieu de sépulture de sidi El Hadj, elle est située à l’Ouest du 

ksar ; elle constitue jusqu’à nos jours un haut lieu de prière et de recueillement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 47:le milieu naturel de la commune de Kenadsa Source: PDAU 2015 
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La 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48: Le ksar de la commune de Kenadsa Source : Mr Saidi 

 

mosquée de sidi m’Hamed ben Bouziane : Elle occupe une position centrale et 

peut être visible en tout point du Ksar du fait de son minaret qui culmine à une 

hauteur de plus de 30m. 

La zaouïa ziania : Elle a une place privilégiée dans le réseau des confréries 

maghrébines. 

Le centre minier : Il est inscrit dans la liste additive de l’arrêté de wilaya n°964 du 

23/04/2008. 

Le fort : Il fait partie de la liste des sites proposés pour le classement. 
 

  
Figure 50:vestige d'un ancien centre minier 

Source : PDAU 2015 

 

Potentialités agricoles : 

Figure 49:Ancien wagon minier 

Source : PDAU 2015 

 

Le potentiel agricole de la commune de Kenadsa est représenté d’une manière 

générale par les espaces de la palmeraie, les zones d’épandage de crues et les 

périmètres de mise en valeur délimités dans le cadre de l’APFA. 

La superficie agricole utile (SAU) de la commune de Kenadsa est estimée à 1850 

ha représentée par la palmeraie couvrant une superficie de 822 ha et les périmètres 

de mise en valeur : 

Guelb El Aouda. 

Oued Chouikir. 
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Oued Messouar. 

Le reste des superficies est considéré en « Hors périmètre » : 

Route Kenadsa -Béchar. 

Ain Cheikh. 

Ksour Jaah. 

Route Djorf Torba 

 

3.3.5 Analyse climatologique : 

La région d’étude se caractérise par un climat aride. L’aridité constitue 

l’élément central de la spécificité saharienne, elle se définit comme étant le résultat 

de la combinaison d’une faiblesse de précipitations et l’intensité des phénomènes 

d'évaporations liées aux fortes températures. Le climat de la zone 

D’étude est donné d’après les informations recueillies à partir de la station 

météorologique de Béchar. L’analyse des différents paramètres 

Climatologiques (P, T°C, ETP, vitesse du vent, etc.) précise le climat qui 

caractérise la région. 

✓  Caractéristiques de 

climat arides 

• Le climat aride est 

caractérisé par : 

• La clarté du ciel. 

• Niveau suffisamment 

élevé de condensation de 

l'humidité la nuit. 
• Évaporation rapide de 

l'eau du sol pendant la 

journée. 

Figure 51 variations de la précipitation annuelle en mm Source 

• Coup de vent fort qui empêche la formation de nuages, et en conséquence - de 

fortes précipitations. 

• Fluctuations de température importantes tout au long de la journée. 

Pluviométrie 

On remarque que l’année la plus pluvieuse est l’année (2008/2009) avec une valeur 

maximale de 312.6 Mm et une valeur minimale de 33.6 mm pour l’année 

(2002/2003) ainsi que l’année (2006/2007) montre une valeur excédentaire avec 

(130.6mm) . 

La température 

On remarque que :-Les températures maximales présentent un minimum en janvier 

avec 11.6°Cet un maximum en juillet avec 40° 

 
Le mois de Janvier est le mois le plus froid. C'est-à-dire que la région de Kenadsa a 
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un hiver froid et court et un été chaud et long. 14 

 
Les vents 

La direction des vitesses des vents de la 

région d’étude montre que les vents de 

l’Est sont les plus dominants avec une 

fréquence équivalente à 13%. La 

fréquence de la direction Sud-est de 

12% 

 

 

Humidité 

Valeur maximale au mois de décembre 

 

Figure 52:La rose des vents Source : PDAU 

avec une moyenne de 80.9%, et une valeur minimale de 29.7% au mois de juillet, 

pour la région de Kenadsa peut dire que la moyenne annuelle est de 56.1%. 
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14    https://docplayer.fr/56991020-Memoire-de-fin-d-etudes-pour-l-obtention-du-diplome-de-master-en-geologie-theme.html 
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CHAPITRE 03 : cas d’étude 

Cette partie de l’étude de cas 

se décompose en plusieurs phases : 

• a) Phase de l'observation, 

identification, qui nécessite des 

techniques d'investigation et des 

outils appropriés . 

• b) Phase de traitement et mise en 

valeur des données, données, selon 

les techniques appropriés . 

• c) Phase d'évaluation, celle de 

l'analyse et interprétation des 

données, selon les approches 

appropriés . 

• d) Phase de la proposition, qui 

relève des résultats de l'analyse, 

lecture et interprétation et l'analyse 

de conceptualisation . 
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LA PHASE URBAINE 

3.4.1Processus de formation et de transformation de la ville de Kenadsa 
 

ANALYSE DIACHRONIQUE 

Processus de formation et de transformation de la ville de Kenadsa 
 

Evolution du ksar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le ksar de Kenadsa a vu le jour 

avec l’arrivée du chaykh sidi ben 

Bouziane au 17e siècle, l’installation 

du chaykh dans sa maison de retraite 

el khalwa , loin de la casbah , a 

bouleversé un ordre existant en 
établissant ainsi une nouvelle 
configuration du ksar. 1 

2 
3 
4 
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Source : le travail des auteurs sur le pdau et l’image Google earth 
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ANALYSE DIACHRONIQUE 

Processus de formation et de transformation de la ville de Kenadsa 
 

Entité des douiriyats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre XVII ème et XIXème siècle la 

confrérie zianiya configure des Douriyats 

(sièges des chouyoukhs) autour de la 

mosquée Ben Bouziane. L’extension vers la 

casbah et la mosquée El Atiq , procrée le 

Derb d’lima qui relie les deux mosquées ( el 

Atiq et Ben Bouziane ) 
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Source : le travail des auteurs sur le pdau et l’image Google earth 
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ANALYSE DIACHRONIQUE 

Processus de formation et de transformation de la ville de Kenadsa 
 

Entité Ain Dir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’imitée au nord par la bargua at au sud par 

l’entité des douiriyats ,elle apparue à la fin du 

XIXe siècle. Elle agit comme une paroi 

périphérique du noyau. 
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Source : le travail des auteurs sur le pdau et l’image Google earth 
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ANALYSE DIACHRONIQUE 

Processus de formation et de transformation de la ville de Kenadsa 
 

Entité de Sidi M’Barek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e 

e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : le travail des auteurs sur le pdau et l’image Google earth 
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Le début du XXème siècl 

constituait la dernière étap 

de développement du ksar, 

c’est à la partie sud -est du 

ksar ou une nouvelle entité 

urbaine avait pris naissance 

celle des juifs appelé 

localement entité des juifs. 

X
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ANALYSE DIACHRONIQUE 

Processus de formation et de transformation de la ville de Kenadsa 

L’installation militaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source : le travail des auteurs sur le pdau 53 | P a g e 
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L’occupation coloniale a été marquée par l’implantation du fort 

Belhadi. Cette installation s’est interprétée sur l’espace de la 

manière suivante : 

-Assez loin du ksar avec la logique la séparation. 

-Positionnement du fort à proximité d’un bassin pour une facilité 

d’approvisionnement en eau. 
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ANALYSE DIACHRONIQUE 

Processus de formation et de transformation de la ville de Kenadsa 
 

L’installation de la houillère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Source : le travail des auteurs sur le pdau et l’image Google earth 
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La découverte du charbon vers 1909 

marque un décisif dans le 

développement de Kenadsa. Le 

premier usage de ce charbon s’est fait 

en 1917, c’est la naissance de 

l’industrie par l’implantation du 

premier complexe industriel des 

houillères du sud Oranais. 
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ANALYSE DIACHRONIQUE 

Processus de formation et de transformation de la ville de Kenadsa 
 

L’installation des européens 
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Source : le travail des auteurs sur le PDAU et l’image Google Earth 
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Durant la 2ème guerre mondiale, l’activité 

minière connait une croissance 

considérable et a nécessité des mains 

d’ouvre, les besoins en gestion et en 

logements des nouveaux venus, avaient 

pratiquement conduit à la fondation de 

la ville ouvrière. 
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ANALYSE DIACHRONIQUE 

Processus de formation et de transformation de la ville de Kenadsa 

Création d’un nouveau centre « quartier des plans » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Source : le travail des auteurs sur le pdau et l’image Google earth 
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Cette extension est caractérisée par la 

densification interne de l’étendue 

délimitée par le ksar d’un coté et la cité 

européenne de l’autre. 
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ANALYSE DIACHRONIQUE 

Processus de formation et de transformation de la ville de Kenadsa 
 

Ville actuelle de Kenadsa 
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Source : le travail des auteurs sur le pdau et l’image Google earth 
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L’histoire de cette ville est un 

témoignage de l’activité humaine à 

travers le temps, elle a façonné des 

paysages spectaculaires 
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1.1.1 Carte des permanences 
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Figure 53:Schéma des permanence de la ville de Kenadsa Source:Les auteurs 
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1.1.2 Etat des lieux et analyse synchronique 

a g e 
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Synthèse des servitudes de la ville de Kenadsa 
 

Dans notre commune, les servitudes sont illustrées sur les plans. Ces servitudes sont les suivantes : 

 
-Les servitudes des galeries d’exploitation des terrils : situés au Sud de la ville c’est des zones non urbanisables « Zone à risque » délimitées 

par l’étude de l’ORGM (Office National de la Recherche Géologiques). 

-Les oueds : 

 
• Les cours d’eaux présentent des grands problèmes concernant l’inondation au niveau de l’agglomération chef-lieu. 

• Oued Guir : Sorti des montagnes du haut atlas marocain, le Guir le plus grand Oued Saharien, traverse le Nord-Ouest de la 

commune jusqu’au Barrage de Djorf-Torba, le Guir a une ou deux crues importantes par an, durant la saison des pluies recevant 

l'apport d’affluent et sec pendant le reste de l'année. Il dispose les affluents suivants : Oued El mir et Oued Rhaoua. 

• Oued Bechar : il prend naissance à Djebel Antar et traverse la commune du côte Est. 

 
-Les chemins de wilaya : 

 
La commune de KENADSA est traversée principalement par un axe routier qui est le CWn°09. 

 
• La zone de non aedificandi est de 25m de l’axe hors périmètre urbain et au sein de l’agglomération l’alignement avec l’habitat existant 

ou projeté. 

-Ligne électrique moyenne tension aérienne (m.t) : 

 
• Les lignes électriques à moyenne tension (M.T) traversent le territoire de la commune de Kenadsa. Le passage de ces lignes 

électriques doit obligatoirement laisser un couloir de servitude. Une distance de trois mètres (3) de part et d’autre pour 
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Synthèse de vocation d’espace 
 

On remarque que tous les équipements et services sont répartis le long des boulevards et des rues importantes à travers le centre 

urbain du chef-lieu de la commune de KENADSA. 

-Commerce de 1ére nécessité : Tous les commerces sont liés à la branche alimentaire. 

 
-Dans le domaine de la santé, la commune de KENADSA possède un niveau moyen d’infrastructures sanitaires. 

 
-Composée de différentes zones avec une forte présence de la zone de résidence (68,54%) et une moyenne présence de (31 ;46%) C’est 

une zone d’équipement. 

-Manque des équipements touristiques. 

 
A la fin, on constate d’après les conclusions et les analyses tirées de cette étude, qu’il y a un manque important en matière d’équipements 

dans la zone éparse. 

Catégorie De Population Construction Logements Population 

Occupés Inoccupés Usage 

prof. 

Total 

AGGLOMERATION CHEF 

LIEU 

2168 1956 467 00 2423 13063 

ZONE EPARSE 202 60 138 01 199 228 

Total 2370 2016 605 01 2622 13463 

Figure 54:tableau récapitulatif de la commune de Kenadsa Source: PDAU 2015 

* 
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Synthèse de l’état de bâti 
 

Le nombre des habitations précaires et en mauvais états constitue 8.79% Du nombre totale des habitations dans la zone 

 
Cependant la plupart des constructions sont dans un moyen état en signalant la typologie de construction qui manque de revêtements extérieurs 

dans la majorité des habitats individuels, absence de protection dans les terrasses de ces derniers. 

-Quelques habitations collectives en états médiocres tels que la cité Menounate . 

 
-Dégradation de l’état de Ksar y inclut les permanences telles que la zaouïa de Ben Bouziane ; djamaa ; la khella …etc.. 

Figure 55:l'état de Ksar de la ville de Kenadsa Source: Les auteurs 
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Figure 56: l igne de transport des voyageurs Source : PDAU 2015 

 

Synthèse 
 

Le réseau des transports collectifs dans la commune de KENADSA est exploité uniquement par des opérateurs de transport privés. 

Ce réseau est constitué de 02 lignes. Une ligne qui relie BECHAR - KENADSA et la deuxième ligne BECHAR - MERIDJA avec des arrêts 

intermédiaires a KENADSA et Djorf torba. La liaison entre BECHAR et KENADSA est également assurée par un réseau de taxi. Il est à 

noter que la commune de KENADSA dispose d’une station urbaine. 

Ligne de transport des voyageurs. 
 

 
 

Départ Arrivée Passage Longueur (Km) Arrêts 

 
BECHAR 

KENADSA --- 20 02 

MERIDJA KENADSA 70 03 

 
Localisation Superficie 

 

M² 

Capacité d’accueil Observation 

 
 

KENADSA 

 
 

5000 

 
 

5000 
 

Passagers/jour 

Aires de 

stationnement, 

embarquement et 

débarquement 

Figure 57:station urbaine dans la ville de Kenadsa Source : PDAU 2015 
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Commentaires : 

 

 
 

Notre aire d’étude connue par une existence mécanique et piétonne, qui est répartie en 3 catégories Des voies de premier ordre tell que la cw9 qu’est la voie 

principale de la ville et la rue Akid Amirouche 

Des voies de deuxièmes ordres tell que la rue colonel Ferradji et Akid Lotfi qui se trouve au centre-ville Des voies de 3e degré qui relient entre les quartiers 

. Et pour les types de nœuds, il y en a plusieurs, de bidirectionnel jusqu’à quatre directions dans les nœuds les plus importants sont les nœuds de Cw9 

fraisent la jonction entre la dernière et les rues importantes. 

 

 

 

 

 

 

Figure 58: les noeuds de la ville de kenadsa source : les auteurs 
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Figure 59analyse des espaces publics   source:mémoire fin d'étude encadr 
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3.4.2 L’analyse HQE²R 

Prise en compte des Objectifs-Cibles-Sous Cibles de la HQE²R La 

planification du projet apportera une image répondant aux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 60: la méthode HQE²R Source: Les auteurs 

problématiques déjà posées à l'échelle de la ville . 

 
: 

 
-Utiliser la grille des équipements et la roue de 

Madec pour assurer la mixité fonctionnelle. 

- Selon la grille d'équipements, il manque : Une 

maison des jeunes, des commerces de proximité, 

un centre culturel. 

 

 
Figure 61:La roue de Madec source : travail des auteurs sur google earth 

 

-Selon la roue Madec : on localise le centre de la 

roue 

• 500 m : pole médicale ; café. 

• 660 m : parc 2ha ; équipement sportif. 

• 830 m : Le manque de collège supermarché. 

• 1000 m : grand parc ; équipement culturel. 
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3.4.3 Tableau de synthèse des équipements existant et a projetés 
 

Secteur Norme en surface m² Existant dans la 

ville 

Besoin de la ville 

Equipements administratifs 9339 m² 93339 m² 00 

Equipements scolaires 29566 m² 29566 m² 00 

Equipement sanitaire 6 000 m² 4422 m² 1578 m² 

Equipements culturels 9777 m² 9777 m² 00 

Equipement sportifs et 

loisirs 

22 513 m² 22513 m² 00 

Equipements édilitaires 3600 m² 2209 m² 1391 m² 

Equipements de services 9000 m² 1679m² 7321 m² 

    

 
Schéma de structure de la ville: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 48 : schéma de structure d'aménagement de la ville de Kenadsa Source : Les auteurs 
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1.2 Diagnostic de l’analyse urbaine : 

• Un manque des équipements touristiques et culturels. 

• Le regroupement des fonctions le long de Boulevard ALN et la rupture des 

équipements dans les zones résidentielles (commerce + loisir…etc.). 

• Façades urbaines en états médiocres manquent de traitement et entretien. 

• Le grand manque d’espaces publics et verts et de stationnement. 

• La grande présence d’espaces résiduels 

• La présence des terrils de Charbon le long de la ville et au sein d’une zone 

résidentielle. 

• Un paysage naturel détruit avec une pollution du sol et de la qualité de l’air qui 

nuit à la qualité des vies des habitants. 

• La rupture entre la ville et terrains libres non exploités due aux barrières naturelles 

telles que la bargua et les barrières artificielles telles que le ksar. 

• Dégradation et absence de mise en valeur des vestiges historiques et manque 

d’entretien le ksar 

• Crise de chômage. 

• Absence d’un équipement qui sert de repère pour la ville. 

• Problème de connectivité entres les quartiers. 
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Permanence 

existante 

Boulevard ALN à 

réaménager 

Zone à densifier 
Equipeme 

nts à 

Des voies 

mécaniques à 

 

Des terrils à 

reconverser en jardin 

public durable 

La liaison entre les 

quartiers par un 

espace publique 

centrale 

Des équipements 

et des logements à 

Un circuit culturel 

touristique à créer 

3.5 Intervention urbaine proposée 

Schéma d’objectif d’aménagement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La voie principale 

à renforcer par 

des équipements 

pour créer un axe 

d’attractivité. 

  

La mise en valeur Un 

du ksar par la espace 

création d’un pôle de 

d’attractivité détente à 

 créer 
 

Figure 62:Schéma d'objectif de la ville de Kenadsa Source: Les auteurs 

3.5.1 Intervention proposée à l’échelle de la ville 

• Projection des équipements touristiques et culturels. 

• Amélioration urbaine des quartiers. 

• Renforcer l’axe de la voie Akid Amirouche pour créer un deuxième axe de divertissement afin de 

réduire le flux. 

• Redonner importance au boulevard ALN et crée une mixité des fonctions urbaines. 

• Restaurer et réhabiliter des sites par l'aménagement de parcs paysagers ou de parcs urbains, ouverts 

au publiques. 

• Réaménagement d’espaces résiduels non planifiés Public. 

• Développer des fermes urbaines dans les centres villes, rendre des terres à l'agriculture ou les 

sanctuariser. 

• Permettre un développement de l'énergie renouvelable. 
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Plan d’aména 

 

Schéma de principe d’aménagement de la ville de Kenadsa 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 64:Schéma de principe d'aménagement de la ville de Kenadsa Source: Les auteurs 

Figure 63:Plan d'aménagement de la ville de Kenadsa Source: les auteurs 
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Figure 68:Vue 3D de boulevard ALN source: Les auteurs 

Figure 65: carte du Ksar de l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 69:Coupe urbaine de boulevard ALN Source:Les auteurs 

Figure 67:Vue du Ksar Source:les auteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 
Les espaces 
Habitat 
Habita 
Restaurant 
Hébergement 
Maison 
Salle de 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 66:Vue 3D de Boulevard ALN Source : Les auteurs a ville de Kenadsa Source: Les auteurs 
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3.5.2 Intervention proposée à l’échelle de la zone d’intervention : 

La création d’un nouveau pôle urbain durable 
 

 

Figure 70:organigramme d'intervention proposée à l'échelle de site d'intervention Source : Les 

auteurs 

Naissance du Master plan  : 

 
À l'égard de la situation de l’assiette d’intervention qui représente un point 

de transition entre le ksar et la ville et le quartier et qui matérialise l’image de 

l’environnement au sein de desert, le projet symbolise donc une porte vers 

Kenadsa à partir de son côté ouest, , vers la série des ksours continontale . 

Pour ces raisons nous l’avons baptisé sous le nom de 

 
«THE GREEN WESTERN DOOR » 

 
Tracés et accès : 

 

• Tracé principal : 

 

- La porte : voie piétonne sur l'axe qui relie le Ksar au terrain et qui se termine 

par un pont vers les terrains agricoles, qui représente l'entrée principale du 

projet. 

- Parcours touristique : Voie piétonne qui traverse toute l'assiette et qui joue le 

rôle de la colonne vertébrale en reliant les différentes entités du projet. 

(Continuité de la voie la plus connectée le boulevard ALN selon la carte axiale 

de la syntaxe spatiale) 
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• Tracé secondaire : 

 

- Entrées secondaires : voies piétonnes qui assurent la continuité des voies 

mécaniques. 

- Accès mécanique du parking : située à un point faible de flux mécanique et 

piéton loin des regards de visiteurs. 

➢ Cadre bâti : 

 

- Le centre culturel : Sur les zones non visibles (selon la carte de visibilité) 

l’assiette. 

- La pépinière : une entreprise spécialisée dans la production de plantes 

ligneuses, semi-ligneuses et vivaces. 

- L’amphithéâtre : pour les différentes festivités et les activités culturels. 

 

- Le stade : à proximité de l’entrée du projet accessible facilement depuis la 

ville pour qu’il soit exploité par la population locale. 

- Ensemble de restaurants : sur le long du parcours principal. 

➢ Cadre non bâti : 

 

- La palmeraie aménagée : qui est une réhabilitation des palmeraies stériles 

existant en un parc qui regroupe le nombre d’équipements programmés. 

- Jardin botanique saharien : Une suite du centre culturel agrotouristique qui 

exposeles différents types de plantes et d'arbres. 

- La palmeraie type : Une suite de la palmeraie aménagée qui montre 

&l’organisation de la palmeraie type dans les oasis de la région. 

- Les Bassin d’aquaculture : consiste à élever des organismes aquatiques 

tels que les poissons, les mollusques et crustacés et même les plantes. 

- Le marché en plein air : pour la vente des différents articles et produits 

bios produisent dans le complexe. 

- La placette miracle : une suite du centre ; pour les différentes expositions 

temporaires et festivité. 
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Programme Quantitatif de plan d’aménagement : 

 
Notre complexe Comprend les espaces que nous avons Jugés 

nécessaire pour le bon fonctionnement de ce dernier : 

-La palmeraie : C’est le noyau duquel démarre notre projet. Elle 

est faite dans un but de 

Protection du bâti contre les vents de sable. 

-La palmeraie est composée de trois étages créant une utilisation 

maximale du sol et assure un véritable microclimat. 

- Cultures maraîchères : troisième étage de la palmeraie, les 

surfaces au milieu de la palmeraie sont réservées à l’agriculture. 

Afin d’avoir une Biodiversité végétale, nous avons opté 

pour une culture saisonnière annuelle. 

Dans ce sens notre choix s’est porté sur une culture 

légumière : tomates, pommes de terre, oignons, fèves, 

carottes…etc. 

-Arbres fruitiers : deuxième ceinture et étage de la palmeraie. 
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Programme Quantitatif de plan d’aménagement : 

 

1000 m²  
1500 m²  
3000 m²  

1000 m²  
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Figure 71: master plan Source: Les auteurs 
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Démarche de HQE²R et actions projetées dans le master Plan pour améliorer les cibles : 

 
Les interventions du plan d’aménagementsuivie par les actions du HQE²R augmentent la qualité environnementale et insèrent le quartier dans une vision de développement urbain durable . 

 

 
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 72Figure 131 la comparaison entre l'etat HQE2R avant et après l'intervention source: les auteurs 
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Conclusion : 

Là se conclut notre travail de recherche, de collecte d'informations, d'analyse 

urbaine des sites d'intervention et de présentation de base des actions réalisée 

dans le cadre du projet d'intervention urbain. Il s'agit d'une démarche visant à 

étudier le potentiel du lieu tout en identifiant la cause de son 

dysfonctionnement dans l'environnement local et de son expansion dans la 

ville de Kenadsa. L'interprétation des connaissances acquises valorise le 

potentiel du lieu à créer un espace culturel, scientifique et expérimental et 

touristique fascinant, donnant lieu à de nombreuses actions et réflexions à 

exploiter. Il répond également aux exigences des trois piliers du 

développement durable, avec des alternatives. 

Par conséquent, notre projet urbain contribuera partiellement à, mise en valeur 

des périphéries de la ville tout en offrant un paysage urbains contemporains à la 

fois locale ;durable . Ceci, à notre avis, montre la singularité du projet au sein 

de la ville. `` the green western door`` est la concrétisation de choix liés au 

mouvement vers l’international, assurant de nouvelles voies vers la biodiversité 

urbaine, une meilleure respiration, une meilleure alimentation. Redécouvrez la 

connexion avec la nature pour mieux vivre et essentiellement la mise en valeur 

de la zone par notre interventions ur 
 

Figure 73 les volets du développement durable touchés par notre projet urbain 
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Afin d'atteindre nos 

objectifs qui visent à 

porter une nouvelle 

vision participative à 

la production agricole 

et touristique a 

Kenadsa (Kenadsa 

durable) Le défi est 

de matérialiser pour 

la première fois une 

image utopique de 

l'agriculture qui est le 

complexe 

agrotouristique. 
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Présentation du projet architecturale : 
 

 

 

 

Figure 74:Le plan de Masse Source : Les auteurs 

 

 

Le choix de terrain 

Le choix de terrain d'intervention est un 

choix motivé par la positionnement au 

cœur de notre air d’intervention et sa 

juxtaposition le jardin botanique 

Notre terrain se développe sur 9485m² 
donne sur la palmeraie 

 
 
 
 

 
Figure 75:Plan de masse Source: Les auteurs 
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L’implantation 

 
L'objectif évident était de tirer le meilleur parti de ce qui existait déjà, de trouver une 

adéquation entre l'espace disponible du et la multitude d'activités prévues. 

 
L'organisation générale du bâtiment, en fonction de l'espace disponible, assure 

l'indépendance des activités . 

Mais aussi leur proximité, en respectant les différentes restrictions d'accès, de 

distribution, de raccordement et en garantissant une sécurité maximale pour les 

enfants. 

1.1 Aspect formel et processus de formation : 

 

 

1.1.1 Le processus de la formalisation passe par plusieurs étapes : 
 

➢ Les coquilles qui représentent l’empreinte des dunes de sable de la zone, 

constitue le premier facteur de la genèse de la forme. 

➢ Créer un volume à partir des courbures organiques inspiré de la forme de 

coquille but d'assurerune pénétration de rayon solaire à travers la fluidité. 

➢ La soustraction spontanée du même volume tout en arrivant aux étages 

supérieurs. 

  
 

 

 

 

 

 
Figure 76:Aspect formel de notre centre agrotouristique Source:Les auteurs 
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1.1.2 Aspect fonctionnel : On accède le projet par trois accès : l’entrée principale, entrée pour le personnel et une entrée secondaire à partir de la ferme, et des accès techniques. 

 
A partir de l’entrée principale on se trouve dans l’entité réception qui est liée en relation forte avec le cylindre centrale qui représente la circulation verticale pour faciliter le passage aux étages supérieur, la 

réception est aussi annexé par une partie commerciale (une boutique de vente des produits de centre et une partie de consommation orienté vers le Sud ), suivi par un bloc administratif ,ensuite une partie 

d’exposition (exposition agraire, culturel séparé par un jardin intérieur) ;le tout organisé autour d’une partie d’exposition temporaire qui est traversé par un circuit d’eau 

Le rez-de-chaussée dédié au public. 

Le première étage dédié au semi public ; organisé linéairement autour d’une mezzanine qui donne sur un espace central : premièrement une cafétéria et des espaces professionnel (salle de lecture, salle de recherche, 

atelier de rassembler les grains). 

Le deuxième étage privé organisé linéairement avec la mezzanine spécialisée dans la production. 
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Figure 78:Zoning sur le R+2 Source : Les auteurs 

 

 

 

 

 
 

Figure 79:Zoning sur le R+1 Source : Les auteurs 
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Figure 83:organigramme fonctionnel de R+2 Source: Les auteurs 

 

Figure 82:Organigramme fonctionnel de R+1 Source : Les auteurs 

Figure 80:organigramme fonctionnel de rez-de-chaussée Source : Les auteurs 
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1.1.3 Circulation : 
Le système de circulation est composé d’une circulation verticale : 

Rampe pour les visiteurs 

Ascenseur pour visiteurs. 

Monte-charge. 

Escalier de secours. 

Escaliers pour les personnels. 
 

Circuits 
Le centre offre une accessibilité aux visiteurs et au 

public. 

Tout ça, à travers des espaces d’expositions et 

consommation, de jardin intérieur. 

 
2.1. Aspect technique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flux de professionnels 
Flux de visiteurs 
Flux de personnels 

 

2.1.1 Éclairage et température : 

La répartition des produits de chaque 

entité dans leurs étages respectifs s’estfaite 

selon une analyse solaire qui indique l’éclairage 

de chaque étage. Sont alors répartis dans leurs 

entités selon leur besoin d’éclairage et de 

température. 

2.1.2 Système de récupération d’eau 

Le centre dispose un système de récupération 

des eaux pluviales, ce système de collectassions 

d’EP sous forme d’un bassin de rétention d'eau 

installé au niveau du toit de centre, transmis 

vers les locaux de bio filtration à l’aide de 

canaux situés au niveau des locaux techniques 

d'une forme spirale, par la suite l’eau filtrée est 

stockée dans le réservoir puis distribuée vers les 

étages à l’aide d’un système de pompage. 

2Système de production d’énergie solaire : 

 

  
 

  
Figure 84:l'ensoleillement pendant les différentes heures de la 

journée Source : Les auteurs 

Le centre dispose un système de panneaux photovoltaïques Un dispositif convertissant une 

partie du rayonnement solaire en énergie électrique, l’énergie sera alors traitée par un 

conducteur de production et dirigée vers un système de pilotage intelligent qui stocke 

l’énergie électrique. 

 

 

 

 

 

 
. 
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2.1.3 Matériaux de construction 
 

 

 
 

Le système structurel est basé 

principalement sur un système poteaux 

poutre métallique (avec une protection 

incendie) 

 

  
Figure 85:Structure métallique (poteaux, poutres 

métalliques) Source: 

Les dalles sont des planchers 

collaborant avec un ensemble des murs 

intérieurs en panneaux sandwichs 

isolants 

 

 

Figure 86:coulage d'une dalle en 

plancher collaborant Source: 
https://construction- 

Vitrage en polycarbonate 

 
Figure 87:Plaque polycarbonate 

Source : infoweb-btp.fr 

Mur intérieur en polyuréthane  

 

 

 

 

 

 

 
Figure 88 mur en polyuréthane 

Les murs extérieurs en pierre  

 

Figure 89:mur en pierre source 

https://conseils-thermiques.org/ 
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Tableau 1:les equipements technique du projet source: les auteurs 
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Aspect structural 

Le système structurel de notre projet basé essentiellement sur deux : 

- structure métallique composée d’une liaison des deux trame relié avec 

des joints de dilatation 

 
Conception des façades 

Parement en Minéral Composite pérenne et durable, une création inspirée 

des organes naturels dans la métaphore et la graine sous microscope 

Et soudain la façade se végétalise ! 

Création sur mesure développée en cocréation avec le style traditionnel de 

ksar . 

La création d’un bâtiment au parti architectural d’inspiration VÉGÉTAL 

a donné naissance à cet aspect unique. Les reliefs se relaient 

harmonieusement de dalle en dalle. Une esthétique vivante pour des 

façades originales. 

 
Les différentes types d’espaces de Kenadsa 

Le centre intègre différentes expositions notamment des expositions 

d’espaces de la flore de la wilaya et d’autre type rares international en 

maquette 

Le jardin botanique représente aussi un espace d’expositions annexer à 

notre centre qui intègre également un certain nombre d’espaces locale 

 

Les toitures 

Une forme fluide et avec des ouvertures afin de bénéficier de l’éclairage 

zénithal dans le but de minimisé la consommation d’énergie . 

La forme des ouvertures en triangulation symbolise la texture les grains 

microscopiques . 

Projection des éléments en moucharabié pour la façade sur afin de 

minimisé le flux de chaleur . 

. Objectifs environnementaux 

L'enjeu de ce projet était de créer des équipements à l'architecture et à la 

distribution fonctionnelles et attractives qui intègrent les conditions du 
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bâtiment initialement autosuffisant 

. La conception tient compte du respect d'un bâtiment exemplaire, simple 

d'utilisation et durable. L'efficacité énergétique répond aux exigences d'un 

bâtiment BBC (label en cours), avec le 

conçu pour offrir des conditions d'utilisation optimales pour le confort et 

la santé. 

L'objectif de construire des bâtiments basse consommation est nécessaire, 

mais il faut aussi réduire la consommation de ressources rares 

- véritable enjeu pour l'opération du fait de sa construction initiale 

- et réduire l'énergie grise en choisissant des matériaux et des techniques 

de construction qui répondent à cet impératif. y réagit écologiquement 

pour une cohérence globale de la réflexion sur le développement durable. 

Cet objectif n'a été atteint que grâce à l'implication de toutes les parties 

prenantes et à l'engagement fort du maître d'ouvrage. Les performances 

énergétiques et environnementales recherchées pourront être atteintes en 

proposant des solutions techniques appropriées prenant en compte les 

aspects sociaux, économiques et budgétaires. 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

 

Tous les problèmes dans les villes, ont fait de marginaliser les potentiels et dégrader 

la ville, alors il est cert de faire une intervention sur la ville une proposition urbanistique afin 

de répondre sur les besoins des habitants, ce qui nous apparait convenable est penser à 

l’agrotourisme, un mouvement économique-durable, suivie par le besoin de produire à 

grande échelle qui a donné naissance à des formes radicalement à la fois durable et 

technologique ; c’est une motivation qui a pétillé notre créativité afin d’apporter une 

réponse au « comment réinventer la qualité de vie par la réintégration des cycles agricoles » 

la ville est dynamique ; active et surtout un nouveau pôle d’attractivité rentable est créer; tout 

en préservant l’environnement et le paysage naturel . 
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CHAPITRE 04 : Partie architecturale 

Conclusion générale : 

 
L’objectif de notre travail et de tous architectes algériens dorénavant c’est de faire des villes 

algériennes des villes durables pour répondre aux objectifs du SNAT 2035 EN passant par 

l’urbain et l’architecture. On peut conclure que de nos jours, on en sait assez pour que notre 

environnement construit fonctionne écologiquement comme un organisme naturel, et c’est 

le vrai futur des villes ; commencer à intégrer des changements dans l’infrastructure afin 

qu’elles deviennent autosuffisantes. Dont le potentiel perdu du passée est le futur de demain, 

la ville est à réinventer… et nous avons proposées les moyens . 

Aussi pour assurer la cohérence social et l’attractivité territoriale, alors il faut prendre tout 

ça en considération car nous estimons améliorer la relation entre la forme urbaine et l’aspect 

socio-économique de la ville et de l’Algérie nouvelle . 


