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Rdsumd

Le patrimoine repr6sente notre m6moire collective d travers les legs et

f"a ""ati'g". 
vivaces de nos anc6tres qui doivent 6tre. transmis aux

sen6rations futures. Ces actifs fragiles sont aujourd'hui au bord de

i;;il;;; ..na-, inoi.pensable la restauration' la protection' .la
;;;;;il;, la revitalisatron des sites historiques et le d6veloppement des

,."ie,!r. Notre objectif dans cette recherche esi pr6ois6ment de revitaliser le

""nti" 
t irto.iqu" de Akabli, un etablissement saharien trds ancien' aussi

"ASr"f 
qr'"i hentique, de prot6ger son patrimoine et de rdactiver

I'atiactiviG de ce centre de commerce transsaharien jadis prospdre'

Cette 6tude de cas a suscit6 notre int6rdt et enclench6 notre souhait de

constituer le point de depart d'rme reflexion srn le projet urbain en milieu

oasien qui repoldrait au phenomene de rejet manifest6 par sa population
jeune. Aprds l'6tude de la profondeur de la structure et l'analyse de l'6chec de

l'acceptation des divers programmes d'habitat lancds par l'6tat, nous

pr6conisons l'instauration d'un nouveau quartier innovant avec la
r6habilitation des principes urbains et rchitecturaux des maisons

traditionnelles. L'option d'une intensrtion in situ r6velera rm terrain vacmt,
en plus de son emplacement judicieux, qui participera d la gestion raisonnee

de la croissance urbaine et des ressources vitales de son territoire.
L'approche adopt6e a 6t6 ddvelopp6e d'une part d un stade conceptuel de
d6finition de diff6rents conc€pts couvrant tous nos aspects th6oriques, ceci ir
partir d'exemples concrets ef d'autre part d uue approche historique de la
consistance morphologie de l'6tablissement pour d6finir la structure urbaine
et identifier les disfonctionnements r6currents.

Un prqet de r6interpretation des concepts traditionnels de

I'architecture ksourienne et des modes d'habiter le temtoire oasien

constituent pour nous I'objectif majeur de notre investigation.

Mots clCs
reinterpretation.

Akabli, architecture ksourienne, b6ti traditionnel,
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Summary

Heritage represents our collective memory through the legacies and

perennial rimains of our ancestors that must be passed on to future

generations. These fragile assets are now on the verge of extinction, making

restoration, protection, valorization, revitalization of historic sites and the

development of companies essential. Our goal in this research is precisely to
revitalize the historic center of Akabli, a very ancient Saharan instirution,
original and authentic, to protect its heritage and reactivate the attractiveness
of this once prosperous trans-Saharan trading center.

This case study aroused our interest and triggered our desire to be the
starting point of a reflection on the urban project in the oasis environment
that would respond to the phenomenon of rejection strown by its young
population. After studying the depth of the structure and the analysis of the
failure of the acceptance of various housing progams launched by the state,

we recommend the establishment of a new innovative neighborhood with
the rehabilitation of the principles urban and architectural traditional houses.

The option of an in situ intervention will reveal a vacant lot, in addition to
its judicious location, which will participate in the reasoned managernent of
the urban growth and the vital resources of its territory. The adopted
approach was developed on the one hand at a conceptual stage of defrnition
of different concepts covering all our theoretical aspects, this starting from
concrete examples and on the other hand with a historical approach of the
consistency morphology of the establishmenl- to define the urban structure
and identify recurrenl ma[fu nctions.

A project of reinterpretation of the traditional concepts of Ksourian
architecture and modes of inhabiting the oasis territory constitute for us the
major objective of our investigation.

Key words: Akabli,
reinterpretation

Ksourian architecture, traditional buildings,
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CHAPITRE 01 :

Chapitre
introductif



Chapitre I : chapitre introductif

I. Th6matique g6n6rale du master :
La probldmatique gdn.rare du master 'Architecture et projet urbain, s,inscrit dans lecadre des .tudes conc€mant le co_ntr.le des transformations de la forme urbaine, au sein del'approche morphologique ii Ia ville et au territoire. 

----"' -i

EIle s'insdre dans le large corpus des recherches urbanistiques critiques sur leconh6le et la production des fomes r.Urr". * .e*ioi, a f 
,upp.o"t 

e fonctionnaliste de
lTjl::., 

de la vilte des ann6es 1e50_70 qui;;;;;, aux moddles de l,urbanisme

E',e privir6gie le fonfs, territoriar comme fondement de la planification des
;H',?'.::ff;: ;'i'#:f"9::-"i'' ;;;;;;';;;; ": 

sbu*ures mu,tip,es) pour
o:,.,"*",",,'".*"ildT,r"#ilj;"fT,lff:":"*.lffi:l:lzrss,.eparr"p,.J[
n6cessaire d la comprdhension a...uppo.t" lr;"ri.#i::3fl:ff:Ji:l?L:"::". "

,, ,"i;:Tyil::[j:;:Y'*'le.capital de connaissances produit et accrunur6 au cours
maniere particullere, te oomal*e' 

la recherche urbanistique. investit actuellement, d'une
projet arnsi que les nouveaux 

rrne des pratiques nouvelles et des instrumen;r-;;;;;'il;

'Architechlre et projet Urbain, souldve arir*r"riir"."rlde la 
-capacitd 

des instruments d,urbanisme normatifs etro rm u r er et p rodu ire 0.. .r,* l'""l,Hlfl':lifil [[T" :J; fl.,? il:l tff Tff :T T
,", r,,",0.,i,iJ,..;::?lfir[H:es ad6quates aux ransrormati",' n," .",,ir.,",,

r"r".iH#t1q:::j:,1#03'*'"pdrationnel (ii rinatite srri*ement programmatrque er

"..,, r. p.l.i u;;;;,:"J,fl.:i:#:x[jiliJ.T ,:: ',,"**,,i ,*;ffi."|
plurielle de l'am&r.gemsltle la ville, ;;;;#r";"^'_1h1,:"" dans la prarique
I'urbanisme. Le projet u.bain devieni ;;..;;;:#e 

nouvelle manidre de penser
reconqudte de la fabrication d,
.urbanisme, 0",.," n o .r*,**;l1."t:ffi ;.::$L::J:ff::tT:::i: il[,j:
,"t*'ll'r'tI ffjj"*:.T H"T:11"'9'lecture 

historique des phdnomdnes urbains. ra
aspects de la critique a. l,*uuT 

les-aflndes 70 l'expression qur < cnstallisera les divers
ra revendication ;" # #,H.|",,.f,ff ijjj;l l;yTu,*,, ."rr. r; ;;;;;;
operationnel> l. urr lEtour dans le champ de l.urbanisme

Bonillo J. L., Contribution ri une histoire critique du
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Au cours de la d6cennie qui suirra, parmi les diff6rents auteurs et th6oriciens du

projet urbain, christian Devillers se distinguera sur la scine architecturale comme auteur -
et acteur- dont la contribution 6pist6mologique sur le thdme du projet urbain sera la plus

cons6quente2.

Aprds avoir rappel6 les principates qualit6s qui font la ville : s6dimentation'

co-ple*it6, perdurance des formes pour de nouveaux usages, etc., Devillers d6veloppera

trois aspects3 :

Le premier concerne une th6orie de la forme urbaine, le deuxidme aborde les

m6thodes du projet urbain, alors que le troisidme s'attaque i la difficile question des

logiques institutionnelles et proc6durales.

Il conclura par affirmer que le projet urbain ( est une pens6e de la reconnaissance de

ce qui est ld (...) des fondations sur lesquelles on s'appuie pour 6tablir des fondations pour

d'autres qui viendront aprds )) : une conception de l'architecture dans son rapport au lieu et

ri l'histoire, asswant la durabilit6 et la continuit6 historique

C'est l'altemative d l'urbanisme au travers de la notion de 'Projet Urbain', qui se

d6finit en filigrane de l'ensemble de ces propos qui nous permethont de construire une

d6marche de substitution au sein de laquelle l'histoire et le territoire constitueront les

dimensions essentielles.

Dans les faits, le projet urbarn est aujourd'hui un ensemble de projets et de pratiques

qui gerent notamment de l'espace public et priv6, du paysage urbain. < Sans refl6ter une

doctrine au sens dtroit du terme, l'id6e de projet urbain renvoie cependant d un point de

we dootrinal qu'on s'efforoe de substituer ii un autre : l'urbanisme opdrationnel, et qui

peut s'exprimer plus ou moins en fonction de seuils >4.

11 s'agira alors, d'une pa( de d6velopper les outils de ddfinition, de gestion et de

contr6le de la forme urbaine et de r6introduire la dimension architecturale et paysagdre

dans les ddmarches d'urbanisme, et, d'autre-part, sifuer la d6marche du projet urbain entre

continuit6 avec les donn6es de la ville historique et rdf6rence d l'experience de la
modernit6.

Dans la d6marche du master 'Architecture et Projet Urbain', le passage analyse-
projet a constitud une pr6occupation pddagogique majeure dans l'enseignement du projet

architectural et urbain.

Dans ce registre, on citera Albert Levy et Vittorio Spigai [989] dans leur
'Contribution au projet urbain', qui privil6gieront la dimension historique pour assurer le

2Devillers, 
Ch., < Le projet urbain >, in Architecture ; recherche et action, Actes du colloques des l2 et 13

mars 1979 i Marseille/Patais des Congrds, Paris, Mnistdre de l'Environnement et du cadre de vie,
CERA"/ENSBA. Concemant cet auteur, voir 6galement : Devillers, Ch., Pour un urbanisme de projet, mai
1983 ; et Confdrences paris d'architectes, pavillon de l'arsenal 1994 - Chdstian Devillers, Le projet urbain,
et Piene Riboulet, La ville comme oeuwe, Paris, 6d. du Patlton de I'arsenal, 1994.

3 lntervention de C h. Devillers en Mars 1979 au colloque intituld Architecture : Recherche et Action au
Patais des Congrds de Marseille

4Bonillo J. L., L'analyse morphologique et le projet urbain dans Intergdo-Bulletin, 1995, n' I l8
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passage entre analyse et projet : la continuit6 historique devant permettre d'assurer la

'conformation' du projet d (et dans) son milieu'

Cette mOme pr6occupation est abordee par David Mangin et Piene Panerai [1999]

sous une autre optique : celle de la r6insertion des tlpes batis, majoritairement produit par

l'industrie du bdtiment, dans une logique de tissus'

L,histoire des villes, quant i elle, nous anseigne la permanence des trac6s (voieries,

parcellaires... ) et l,obsolescence parfois trds rapide des tissus. I1 convient donc d partir de

la production courante d'aujourd'hui (types, programmes, financements et proc6d6s

constructifs habituels des marfies d'ceuwe moyens) de travailler dans une perspective

nouvelle qui intdge dds l'origine une r6flexion sur les 6volutions et les transformations

possible, d'origine publique et privde. Cette tentative d'actualiser les m6canismes et les

techniques qui ont permis de produire les villes, ddbouche ici sur des indications trds

pragnatiques et pratiques (trac6s, trames, dimensionnements, d6coupage, terminologie-. -).

L'objectif principal du master 'Architecture et Projet Urbain' s'inscrit dans une

construction thdorique qui fait de l'abandon de l'utopie de la ville fonctionnelle du

mouvement modeme et de I'acceptation de la ville concrdte h6rit6e de l'histoire, la

r6f6rence essentielle de la d6marche du master. La ville hdrit6e de l'histoire est le contexte

obtigd d'inscription de I'architecture. En retour l'architecture... . construit la ville.

Le retour d l'histoire ne signifie cependant pas le rejet 'simpliste' de la modemit6

pour une attitude nostalgique envers la production urbaine ancienne : les productions

architecturales et urbaines du XXe sidcle n6cessitent en effet une plus large 6valuation

critique de leurs moddles et m6thodes, suscitant de nombreuses voies de recherche

Au courant de l'annde universitaire 201512016 et parmi les diffdrentes optiques it

partir desquelles le projet urbain a 6t6 abord6 et d6velopp6, trois thdmes ont 6t6 privil6gi6s

! Le Projet Urbain et les Instruments d'urbanisme

) Le Projet Urbain en centre historique

! Le Projet Urbain en p6riph6rie

A savers la thematique du projet urbain, les etudiants pourront alors proposer un

territoire de r6flexion et d'exp6rimentation sur la ville,
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II. th6matique de I'atelier architecture et projet urbain en centre
historique:

La double pr6occupation qui pr6sid4 depuis un peu plus d'une decennie dans notre
pays, d la cr6ation des < secteurs sauvegard6s > 6tait d'une part, d'eviter la disparition ou

une atteinte irr6versible des quartiers historiques ou des villes entieres d caractdre

patrimonial et d'autre part i requalifier / r6habiliter le patrimoine historique, architectural

et urbain qui s'y trouve en instituant des mesures juridiques de protection specifiques et en

les dotant d'un nouvel outil urbanistique : le plan permanent de sauvegarde et de mise en

valeur des secteurs sauvegard6s (PPSMVSS).

Ces mesures consistaient d associer ( sauvegarde > et < mise en valeur > dans une

nouvelle d6marche d'urbanisme qualitatif ot, tout en preservant architecture et cadre biti,
on pennet une dvolution harmonieuse des quartiers anciens :

- < Sauvegarde > pour pr6server les aspects fondamentaux des quartiers et villes
anciennes des points de we morphologique et typologique

< Mise en valeur D pour adapter ces quartiers et villes historiques d la vie moderne

afin d'6viter d'en faire des musdes en plein air.

N6anmoins, dans bien des cas, les centres historiques ne sont toujours pas 6rig6s en

secteurs sauvegardes pour diverses raisons sur lesquelles nous 6viterons de nous attarder

ici.

Aussi, plusieurs entites urbaines attenantes aux centres historiques class6s, ne sont

toujours pas dotes d'instruments d'urbanisme spdcifiques en mesure de prendre en charge

le contrdle des transformations de la forme urbaine, en s'appuyant sur des recherches

architectoniques et urbaines critiques. Citons en exemple toutes les aires urbaines

couronnant la peripherie immediate des m6dinas, ksour ou autres villages traditionnels qui,

demeurent couverts, au m6me titre que les aires urbaines contemporaines, des m6mes

instruments d'urbanisme (POS). II en est de m6me pour les centres urbains datant du dix-
neuvidme-d6but du vingtidme sidcles ou encore pour la tendance actuelle de

syst6matisation des opdrations de requalification des anciens quartiers portuaires

d6saffectes par des op6rations de recomposition urbaine, sans aucune mediation pour
pr6server les formes discrdtes et articulees des anciennes agglom6rations qui leur sont

etroitement d6pendantes.

L'encadreur.
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I[.1. Introduction :

Dans le Sud Alg6rien, le ksar est la forme urbaine concordante sure, car elle constitue

la forme urbaine la plus authentique des centres historiques sahariens,

L'architecture des ksour en g6n6rale est consid6r6e comme un symbole historique qui

donne un tissage entre la consistance du site naturel et I'innovation de I'homme Saharien.

Le Touat, Gourara, et Tidikelt repr6sentent une trds grande partie de l'ouest du Sahara

Algdriur. C'est pour cela que le discours sur la r6gion de Tidikelt nous incite d prler du

ksar d'Akabli.

III.2. Probl6matique gdn6rale :

L'image de l'espace oasien d'Adrar comme elle a 6t6 d6crite, ne se fouve
malheureusement plus aujourd'hui dans le m6me 6tat. Ceci s'explique par les

d6veloppements socio-6conomiques qu'a connus la rdgion durant ces dernidres d6cennies

ou l'agriculture oasienne a 6t6 dilaiss6e. Cette situation a 6te accentuee par le d6laissement

de la foggara qui 6tait le support cl6 des moyens de production.

Aussi les ksour sont confront6s aux d6gradations diverses, l'action combinde de

l'homme et de la nature : elles sont d'abord climatiques : alt6r6es par les internp6ries (vent,

inondations ...) ; certains habitants ont abandonn6s ces citadelles fortifides. Ils ont choisi

de construire de nouvelles agglomerations en totale rupture avec l'ancien, au ceur mOme

des oasis et des vall6es.

Lorsqu'une maison en adobe en tres mauvais 6tat est abandonn6e, les propridtaires la

reconstruisent en b6ton. Certes ; elle sera plus solide. Mais lorsque l'on connait les qualit6s

isolantes de l'adobe, dans ces rdgions trds chaudes en 6t6 et fraiches dans les mois d'hiver;
ce choix est r6ellement conhe nahrre.

Dans une citation de Amina Zine (architecte urbaniste) < le ksar ne se meurt pas

parce qu'il est ancien. Il tombe en d6su6tude parce que c'est une structure qui ne possdde

plus les capacit6s d'adaptation ou d'int6gration aux nouvelles pratiques de l'habiter. Il
reste en marge subissant la croissance des agglom6rations au lieu d'y partrciper >5.

On constate que le ksar aujourd'hui est ma.lade:

) les murailles sont d moiti6 d6truites

F Perte le r6le d'accueil et d'h6bergement d'une soci6t6 saharienne, et Disparition

d'un patrimoine architectural (les casbahs) qui sont les premiers habitats du ksar

(noyau central du ksar).

) L'6tat d6grad6 de beaucoup de bAtis.

)> L'altdration du r6le de la place publique traditionnelle@ahba) comme espace

communautaire et d6cisifdes ksour dans la vie quotidienne de ses habitants.

tr(J
fo
E
Fz
J
o
v
d
ls
-c(J

5

s 
Probldmatique de l'espace ksourien dans le tou le Gourara et le Tidikelt (pr6sent6 par Mr Hammouzine

mohamed salah ingdnieur en chef et chef de service logement i la dlep d'adrar)



F L'absence presque totale des commerces et des services, ce qui oblige les

populations d se d6placer vers les centres urbains pour satisfaire leurs besoins.

) La disparition progressive des traditions et patrimoine non bdti (manuscrits, rites,

c6r6monies, etc.) traduisant une mutation sociale sans prdc6dent.

F Mutation 6conomique provoquant l'abandon total de l'agriculture oasienne bas6e

sur la palmeraie qui voit son perimdtre se reduire continuellement.

) Le logement moderne, bien qu'il soit construit avec des matdriaux modemes plus

strs et r6sistants, mais il demeure inaccessible car la plupart de la population est

ali6n6e et ne peut pas se le permettre, cela est dt d la non-conformit6 aux tendances

d int6r€t et de confidentialit6.

F La ndgligence des pratiques artisanales et l'absence d'espace appropri6 pour ce

patrimoine ancestral.

III.3. Pr6sentation succincte de cas d'6tude :

Akabli est situd dans une zone appel6e Tidikelt, sur une plaine qui commence i la fin du

plateau Tademail. Situ6 au mandat de l'Adrar dans le c6t6 sud-est, qui est I'une des communes de la

Daira de Aoulef.

Le pdrimdtre communal s'6talant sur une superFloi e de 293 kilomdtres, est situ6 dans

le d6sert du Sahara de I'Alg6rie de la c6te orientale de l'Etat, bord6 au nord la commune de

Tit, et la commune d'Ingher sud et l'est la commune d'Ingher et d l'ouest la commune de

Aoulef.
Akabli est compose de quatre ksour sont: Arkchach, A1 Mansour, Zaouia et Sahale.

III.4. Motivations du choix du cas d'6tude :

Notre choix s'est port6 sur le ksar Zaoda de la localit6 d'Akabli pour les raisons

suivantes :

. Sa localisation marginale au Sud du r6seau ksourien de la wilaya d'Adrar,

permettant de mesurer la conservation des valeurs traditionnelles des pratiques

sociales et du v6cu ancestral de l'espace saharien.
. Son enclavement par rapport au r6seau de centres urbains longeant le parcours

territorial principal de la rdgion accentuant son authenticit6.
. Son appartenance d une situation n6walgique sur les anciens grands parcours

caravaniers reliant l'Ouest et le Sud du pays aux pays frontaliers de l'Afrique
subsaharienne.

. Entrn, I'existence d'un vieux ksar abandonnd par la population qui s'est implantd

aux niveau de nouveaux quartiers caract6ris6s par de nouvelles constructions, fait
qui nous permettrait de mesurer la nouvelle tendance d'urbanisation et de

production du cadre biti.

[I.5. Probl6matique sp6cifique :

La probl6matique sur laquelle sera orient6e notre intervention, gravitera entre ces

deux questions fondarn entales :
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* Commelt r6concilier entre l'ancien et le nouveau tissu, enfre la tradition et la modernit6,

entre les valeurs historiques patrimoniales du ksar Zaouia et les exigences du nouveau

mode de vie contemporain ?

* Comment adapter le nouveau mode de b6tir avec un ancrage historique renouant avec les

traditions locales du mode d'habiter un territoire ddsertique ?

A cet effet, faudrait-il donc redynamiser et revaloriser l'ancien ksar ou serait-il plus

judicieux d'en cr6er un nouveau qui serait plus apte d assumer les revendications sociales

de changement de la population sans pour autant rompre avec les mat6riaux et les

techniques constructives ancestrales? Aussi, quel moddle d'6quipements peut rdpondre aux

besoins actuels des habitants et qui saurait en meme temps, assurer la pr6servation des

ressources culturelles et naturelles du site aux g6n6rations futures ?

III.6. Les hypothises de travail:
L'6nonc6 des hypothdses se prdsente comme suit :

.l'option d'am6nagement d'un nouveau ksar i proximit6 de l'ancien en vue de foumir les

meilleures conditions de vie aux habitants.
. pr6sover les restes du vieux ksar, en assurant :

-une meilleure articulation et une composition urbaine ad6quate entre les anciens

bAtis et les nouveaux.

-une qualit6 d'accueil et de s6jour pour attirer les touristes par la revalorisation du

cadre environnemental du ksar.

III.7. Les objectifs :

Le ksar, systdme complexe of s'enEecroisent une multifude d'6l6ments lids d son

organisation m6rite aujourd'hui d'6tre revaloris6 et r6habilitd. C'est une des conditions
incontoumables et indispensables pour sa sauvegarde.

Le but principal est d'6tudier ce lieu patrimonial (ksar Akabli) autour des points

suivants :

La conception d'une nouvelle tlpologie assurant une plus grande adaptation aux

conditions modernes d'habitabilit6 dans un ancrage historique fondamental.

Il s'agira de :

F Restaurer et rehabiliter quelques maisons abandonn6es, qui seront un t6moignage

d'une architecture ancestrale.

F Valoriser et pr6server les casbahs.

F Cr6er des espaces de pratiques artisanales.

F Agrandissement de place de festivit6s et le regroupement @ahba)
F Cr6er des espaces d'accueils pour les visiteurs.
F Pr6server les biens patrimoniaux mat6riels et immat6riels.
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Phase de recherche : cette phase est bas6e sur la recherche bibliographique, en

premier lieu durant laquelle nous avons consult6 des ouwages et examin6 une

multitude de thdses et de m6moires relatifs d notre thdme de recherche. Par la suite

nous avons explor6 plusieurs sites intemet qui nous ont foumi des relues et des

articles actualis6s li6s au projet urbain en centre historique et d la th6matique de la

r6interpr6tation de l'architecture traditionnelle (ksourienne). Ensuite nous sommes

d6places d Adrar ou nous nous sommesrapprochd de son d6partement d'architecture

et puis des diff6rents organismes et administrations ou nous avons collect6 des

documents cartographiques et manuscrits.

Phase theorique : consiste d d6finir le cadre concepfuel qui recoulTe toute la partie

th6orique of il sera question dans un premier ohapitre, d'identifier la th6matique de

recherche ainsi que la pr6sentation du cas d'6tude puis dans un second chapitre,

d6velopper le sens des concepts relatifs au thdme de recherche ainsi qu'aux

diff6rentes dimensions et autres critdres..

Phase d'analyse du cas d'6tude :Abordant l'6volution urbaine de la ville ii travers

le temps afin de mieur comprendre l'dvolution du tissu urbain, sa formation et sa

structuration puis son mode d'dvolution. Cette lecture historique sera accompagr6e

d'une analyse typo-morphologique du tissu consid6r6. Enfin, il s'agira de finaliser
par la phase conceptuelle ddbouchant sur un projet ponctuel d'architecture inscrit

dans un projet urbain r6pondant aux bilans et diagnostics de l'analyse.

8

III.8. Approche m6thodologique :

Afin de cemer une telle probl6matique, j'ai opt6 pour une m6thodologie nous

permettant de comprendre la ddmarche de conduite de projet, c'est-d-dire les phases

successives i aborder dans le cadre d'un montage de projet urbain.

Ainsi le m6moire se structure sur la base de trois phases compl6mentaires:
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CHAPITRE 2 : Etat des connaissances

II.1 Introduction :

Le pr6sent chapitre se structure en deux grandes parties, la premiere consiste e faire

une recherche bibliographique permettant de s'impr6gner de notre th6matique de plusieurs

fronts ; pour cela, nous avons eu recours d la consultation des diffdrents ouwages, articles,

thdses et m6moires li6s i notre th6matique afin de ddfinir les concepts qui vont guider

notre projet.

La deuxidme pade appr6hende l'identification et l'analyse des exemples afin

d'alimenter notre connaissance en matiere de probldmes qui surgrssent dans des cas

d'6tudes similaires i notre projet.

II.2 DEFINITION DES NOTIONS ET CONCEPTS :

a- Akabli
La d6finition de la municipalit6 historiquement :Akabli situ6 dans la zone de

Tidikelt, C'est un plateau, un nom barbare au sens de la bouche plate ou du terrain plat,

C'est une terre en forme de surface uniforme sauf sur ses bords,ils atterrissent sur une

forme de surface uniforme, sauf dans les membres et est g6ndralement donn6 une

afinosphdre d'isolement extrdme se produisant a eu lieu rude des arcs de dunes de sable et

les collines tentaculaire mi-hauteur sont sable vaste plaine ori toutes les formes de vie font

d6faut en I'absence d'un lac d'eau souterraine, ce qui a conduit d des centres de population

de stabilit6 autour de quelques-uns des points d'eau.

La municipalit6 consiste en un rassemblement urbain du ksar d'Erg Chech et de

Mansour et de deux assembl6es secondaires d Zaouiat et au Sahel.

b- La R6interpretation :

Reinterpr6ter pour proposer un projet actuel et concordant avec son environnemsnt

d'implantation.
La politique de I'Alg6rie a toujours cherch6 d foumir les conditions minimales pour

assurer I'accds d la modemit6: urbaniser I'originalit6 alg6rienne, c'est r6v6ler son

appartenance historique et urbaine par le renouveau et la restauration des vieilles

demeures, la pr6servation des monuments historiques et des traditions antiques.

-Les modes d'intervention usitds dans les centres historiques :

Conhairement d la restruchrration ou la r6novation qui ne correspondent pas d la
philosophie adopt6e par notre approche bas6e sur un ancrage historique des interventions

nouvelles, nous pr6nons la conduction des actions suivantes :

-La restauration : Est un moyen d'intervention mis en cuwe pour maintenir et

transmettre aux g6n6rations futures le patrimoine oulturel dans son int6gralit6. Ce sont des

op6rations sp6cifiques sur des monuments i haut caractdre architecturale. Historique et

culturel.
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-La r6habilitation : Vise d la revalorisation du cadre b6ti et spatial des zones d6grad6,

sans modification de leurs caractdres et leurs environnements socio-6conomique. C'est une

op6ration moins radicale que la r6novation.

Elle autorise : ( Restauration des bdtisses, ddmolition des bdtisses irrecup6rable jug6s sans

valeurs. R6novation et modernisation du bdti existant, les op6rations de curetages,

d6localisation des activit6s nuisibles, injection d'6quipements manquant et des activit6s

offrants des emplois.

-La reconversion : Est un changanent d'affectation d'un bdtiment. C'est un mode de

d6veloppement urbain qui a pour r6f6rence l'histoire afin de promouvoir le dynamisme

social et l'adaptation de l'ancien par rapport au perp6tuel ddveloppement des structures de

la ville.

-La protectio[ ! C'est une action requise pour assurer les conditions de survie d'un

monument, d'un site ou d'un ensemble historique. Et sur le point juridique en entend dire
qu'il est fond6e sur la l6gislation et les normes d'am6nagement, qui vise i assurer une

d6fense contre tout traitement dangereux, d foumt des orientations pour une intervention

appropri6e et d instituer les sanctions correspondantes. La protection physique comprend

l'addition de toits, d'abris, de couvertures, eto. La r6novation urbaine: est une op6ration

physique qui, sans modifier le caractdre principal d'un quartier, constitue une intervention

profonde sur le tissu urbain existant pouvant comporter la destruction d'immeuble v6tuste

et la reconstruction sur le mdme site, d'immeubles de m6me nature. I

-La conservation : c'est l'ensemble des initiatives et op6rations de rdcup6ration de la

structure d'implantation visant la sauvegarde, le maintien et la continuit6 des objets

presentant un int6rdt du point de we artistique, historico-urbanistique et socio6conomique.

L'action de conservation r6gularise les normes de la tutelle : actes juridiques de la
protection des 6ventuels dommages dont le bien culturel serait expos6 aux risques de

d6gradation .

-La sauvegarde : op6ration qui postule la conservation qui va de la simple manutention

d I'intervention de I'assainissement et de nouveaux am6nagements. Cette op6ration exclut

toute innovation provoquant un changement dans la nature m6me de la structule

d'implantation, elle ne permet pas non plus d'alt6rer I'aspect de la consistance. Pour

afteindre cet objectif, il faut op6rer avec un minimum d'incidents sur la structure du centre

historique.

e-D6finition de concepts li6s au contexte architectural et urbain :
*L'architecture ksourienne est le produit d'une culture de masse nourrie de la quotid

iennet6, de I'environnement et du g6nie local et non pas une production d'6lite.
Cet habitat exprime les

contraintes environnementales et les valeurs civilisationnelles locales. Car raisonn

er, exclusivementen termes d'6cosystdmes et de contrarntes environnementales,

10
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C'est succomber d la s6duction du discoursrationnel qui sdpare le corps et l'esprit

en deux entites distinctes.
*Ksar :

Le mot so prononce Gqar. C'est une alt6ration phonique de la racine arabe QaSr qui

d6signe ce qui est court, limite. L'enceinte r6servde au souverain dans la mosqu6e se dit

maqq0ra, c'est i dire un espace limit6, auquel n'a accds que le souverain. C'est un espace

confin6, r6serv6. L'6tablissement qui nous interesse, le Ksar, participe 6galement de ce

m6me principe (espace limiti d I'usage de certains).

*Casbah:

La casbah est une entite constructive separe et autonome (d6fense, dconomie et vie

sociale) et ayant une organisation intdrieur propre au choix du lieu d'implantation est

d6termin€ par une raison essentielle la s6curite et les ressources.

Dominant le ksar, la Casbah contient les greniers des habitations on la compare ii une sorte

de ruche dont chaque habitation possdde une alv6ole. En outre elle servait auhefois de

refuge en cas d'incursion ennemis.

C'est bien en effet sous un aspect d6fensif que se pr6sente la Casbah. Son plan varie selon

la topographie et selon la forme rectangulaire, carr6 ou circulaire.

* Les maisons ksourienne :
Les maisons ob6issent au mOme plan, d savoir une cour int6rieure toujours carrde, acc

essible par une chicane d'une ruelle. Cette cour est en plus trds fonctionnelle. Elle peut, sel

on les circonstanoes, faire fonetion d'6tablg pour les animaux ou de lieu de d€p6t provisoire

. Autour de la cour sont dispos6s les by0t (les pidces).

Ces pidces adjacentes 6tal6es en rez-de-

chauss6e, rarement en 6tage, sont 6clair6es etaerees par l'intermddiaire de cette cour.La by

0t @luriel bayt) est la cellule de base, g6ndralement allong6e de 4 mdtres de profondeur et

d'environ 2 mdtres en hauteur et en largeur ; lajuxtaposition de ces bytt et leur superpositi

on donne I'impression, depuis l'ext6rieur d'une muraille 6lev6e, sans ouverture, compacte,

analogue aux remparts d'un 6tablissement fortifi6..L'une de ces by0t fait office de cuisine.

Elle 6tait g6n6ralement sans toit pour permettre l'6vacuation des fum6es rdsultant du feu de

bois servant d la cuisson.

Les apports arabo-musulmans du nord (pays du Maghreb) sont visibles au niveau

l'organisation et la disposition m6me des espaces de l'habitation, quelques 6l6ments

peuvent d6montrer cela:

-La s6paration des espaces femmes des espacos hommes.

-L'existence de deux entr6es distinctes.

-La cour oentrale qui est une reprise du patio de l'architecture islamique.
D'auEes 6lements que l'on retrouve au niveau de l'habitat saharian (cours, jardins et

terrasses accessibles).
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*Biti traditionnel :

les bffti s'intdgre le mieux dans un environnement donn6 : les exigences locales en termes

d'urbanisme vont peut-Cf.e vous orienter vers la construction d'un maisontraditionnelle

.loin d'6tre rur probldme, le moins que l'on puisse dire est qu'une maison traditionnelle ne

s'estjamais mons6e aussi modeme et bien dans son 6poque qu'aujourd'hui , d l'heure des

normes 6cologiques et des modes qui aujourd'hui donnent enormernent d'importance d la

lumidre et aux volumes , ddcouwons ce qui fait une maison traditionnelle aujourd'hui une

belle maison d vivre.

Qu'est-ce qu'une maison traditionnelle ?li n'existe pas un profil-type de maison

traditionnelle .tout depend en fait de la r6gion dans laquelle ou l'on habite, et par r6gion, il

ne s'agit pas seulement des rdgions fiangaises, comme la r6gion RHONE-ALBES ou

ATELIER MCA a pu construire des maisons traditionnelles en nombre, mais aussi des

r6gion du monde. Le but de toutes ces maisons traditionnelles, partout dans le monde, reste

pourtant bien le mOme : un espace de vie habit6, certes, mais avec des mat6riaux communs

dans la r6gion ou l'on se trouve.

Les progrds techniques permettent aujourd'hui de donner d une maison le look que

l'on veut, sans pour autant utiliser les mat6riaux qui sembleraient avoir 6t6 utilis6s pour ce

faire, on cherche alors ici d trouver le meilleur compromis entre une fonction esth6tique

attendue dans la rdgion ou l'on se trouve, et le cout inhirent d I'utilisation de tel ou tel

mat6riau de construction.

II.3.1ksar Tafilelt :

Pr6sentation:
Le projet < Ksar Tafilelt > est la premiere

6co-ville du Sahara. Le projet est n6 il y a

20 ans de cela, dans l'esprit d'un collectif
d'intellectuels, d'architectes et de

scientifiques, avec l'objectif de faire

fleurir le ddsert et de rdsoudre la crise du

logement. La ville, nich6e au sommet du

plateau qui domine la vallde du M'Zab
dans le sud de l'Alg6rie, pr6sente

aujourd'hui plus de I 000 maisons en

pierre locale.
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Figl : Plan de situation duKsar

L2

II3 ANALYSE DES EXEMPLES :

Dans cette partie nous avons proc6d6 d lne analyse de projets concrets pour faire ressortir

des 6l6ments de rdponse aux probldmes constatds dans notre cas d'6tude. Notre choix s'est

arr6t6 sur deux exemples compl6mentaires:

. Le premier exemple :Projet 'R6alisation de la nouvelle cit6 < Tafilelt >'

. Le 2eme exemple :Projet ' R6alisation du nouveau village < Gouma >'

Les deux exemples choisis proposent 6galement des projets embl6matique afin d'animd le

site.

(



Le ksar est une exp6rience humaine trds

particulidre, par ses approches: sociale,

urbanistique et 6cologique.

Il s'appuie sur : La r6interpretation des

principes urbanistiques et architecturaux

des villes et maisons Mozabites

traditionnelles

Le projet consiste d cr6er une nouvelle

ville comme extension de l'ancien ksar

de B6ni-Isguen pour combler le manque

de logements. L'implantation imperative

dans un milieu rocheux surplombant la

vall6e est un imp6ratif pour pr6server le

milieu fragile qu'est la palmeraie et

dviter l'etalement urbain. Il s'agit, de la
r6actualisation du mode de croissance des ksour anciens. Un concept urbain d'actualit6

puisqu'il traduit la lutte confie l'dtalement urbain question cenfiale des probldmatiques de

d6veloppement urbain durable, Ce mode de croissance, selon plusieurs recherches:

-Augmente indirectement la contribution des villes au r6chauffement climatique ;

- contribue dgalement au rechauffement climatique par un autre biais: il s'agit de la

difficult6 d isoler thermiquement les constructions de faible densit6 qui accompagnent

l'expansion urbaine, celles-ci pr6sentant une interface avec le milieu exterieur importante;

-Contribue d la disparition des zones agricoles p6riurbaines;

-Renforcerait les ph6nomdnes de division sociale. Les sujets de l'6talement urbain et de la

mixit6 sociale sont trds li6s puisqu'ils constituent deux facettes d'une m6me question : of se

localisent les populations? La ville dense traditionnelle permettait une certaine mixit6.

Il.3.2village New Gourna Etude le Nouveau Gourna
2Le Nouveau Gourna : En 1945(au lendemain de la Seconde Guerre mondiale), Hassan

Fathi est charg6 de construire un important village : le Nouveau Gourn4 prds de Louxor.

Il proposa des solutions r6volutionnaires et construira un village d'une grande beaute.

Fig3 : Plan de situation du village Gourna
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I a ete $ee pour accueillir la
communaute du Vieux Gourna (Gournii),
qui vivait au-dessus des tombes dans

l'ancien cimetidre de Thdbes et dont le
relogement 6tait la solution envisag6e pour

r6duire les dommages subis par les tombes

des pharaons. Les caractdristiques

principales du village de New Gourna

r6sident dans la rdinterpretation d'un cadre

architectural et urbain traditionnel, dans

l'utilisation appropri6e de matdriaux et

techniques locales, ainsi que dans une extr6me

sensibilit6 aux probldmes climatiques. A l'ere

du < mouvement modeme >, il a demont6 que l'on pouvait aussi atteindre des objectifs de

durabilit6 et de coh6sion sociale avec des architectures vernaculaires et des mat6riaux et

techniques locales. n s'agit donc pour cette raison d'un exemple exceptionnel

d'6tablissement humain durable et d'usage appropri6 de la technologie dans le domaine de

l'architecture et de l'urbanisme. Ces id6es, exposees dans l'un des grands textes de

r6fdrence de l'architecture et de l'urbanisme, Architecture for the Poor : An Experiment in

Rural Egypt d'Hassan Fathy, publi6 en 1976, ont inspir6 une nouvelle generation

d'architectes et d'urbanistes du monde entier avec l'int6gration de technologies

vernaculaires aux principes de I'architecture moderne.

Tableau: comparaison entre les exemples :

FigS : Cour int6rieure d'une maison,

entr6e aux habitations
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Exemple 01:
la Nouvelle cit6 < Tafilelt >

Exemple 02:
Le Nouveau village Gourna
<Egypte >

La forme La forme rectangulaire des maisons de

Tafilelt associ6e d la mitoyennet6 avec les

maisons voisines, permet un minimum de

perte de chaleur en hiver et un maximum

de gain en et6. Les gains et les pertes se

limitent aux parois de la fagade

ext6rieure, d la terrasse et aux ouvertures,

Construit des maisons

d'expression simple, il a

r6alis6 des ddmes et des arcs

sans l'aide de moules.

Les

matEriaux de

construction

Les matdriaux de construction utilisds d

Tafilelt sont ceux disponibles localement
(pierre, gypse, palmier).

constructives locales

lnt6gration des 6l6ments

architecfuraux locaux

La terre. Egypte a toujours

manqu6 de bois et de fer
pour les toitures.
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La twologie
du bAtie

/l'espace
public et

l'espace privd

Le logement traditionnel du M'Zab a 6t6

la souroe d'inspiration et se d6finit par les

6l6ments suivants :

. Hi6rarchisation des espaces.

. La dimension humaine.
, La richesse de composition

spatiale.
. L'adaptation aux commoditds de

la vie contemporaine, tel que

I'introduction de l'6l6ment < cour

) pour augmenter l'dclairage et

l'a6ration de I'habitation et

l'6largissement de ses espaces

int6rieurs.
. Le Logement : En R+l plus

terrasse d'6t6, repartis sur trois

(03) niveaux :

RDC :skifa (entrde) + Cuisine + Chambre

des parents + S6jour familial (izefri) +
(west eddar) + courette + Sanitaire +

(Douira).

Etage : Chambres pour les enfants +

Sanitaire + (Ouest eddar),

Terasse Buanderie + Terrasse d'616.

Les differentes activit6s

publiques se d6roulent en

g6n6ral autour de la grande

place, les commerces se

situent au long de la voie
principale+ ,ces activitds sot

separ6es des habitations d

partir des seuils ou

s6quences, des ruelles

6troites qui mdnent

directement aux habitations,

ce qui assure la transition

mhe l'espace public et priv6

pour garder I'intimit6 des

habitants,

Les habitations sont des

maisons d patio, regroupees

en ilots, plus ou moins

complexes, ouverts aux

angles, ce plan 6vite

d6liber6ment tout caractdre

systdmatique de symdtrie et

de rep6tition qui conduisent,

comme dit fathy, et qui

nuisent d l'6panouissement

de l'Ctre humain,

Equipements

publique

lbari

Ces constructions destinees ri la
collectivit6 se composent principalement

de : terroirs. puits, foggaras, greniers,

aires de battage, 6curies et 6tables, places

de march6, hebdomadaire, carridres de

pierre et de terre pour construction,

cimetidres, caravans6rails, souks,

boutiques, entrepdts, 6choppes d'artisans

,,, I1 s'agit aussi de la mosqu6e et de ses

annexes (dar el djamaa) le conseil du

ksar, mddersas, ou 6cole, mahadras,

zawiyas ou confr6ries religieuses,

mausol6es, maisons d'invit6s,
administrations de commandement tribal,
espace pour jeunes, zoo saharien,

complexe culturel, ouvrages militaires, ,,,
etc,

Ld on trouve que le plan du

nouveau Gouma s'articule

autour d'une vaste place

centrale irr6gulidre, bord6e

des principaux, bdtiments

publics : mosqu6e, maison

du maire, thdAtre, halle

d"expositions artisanales,

khan,

Les habitations sont

distribu6es d partir des rues

hi6rarchisees pour garder

l'intimild de l'habitant,

uJ

z
I
zzoU
o
F

t,r

^io
tu

3
o-

E
U

15



Parcellaire L'organisation du ksar se fait selon un

plan en damier avec une morphologie

urbaine trds compacte, cette forme est

issue du climat et des pratiques sociales de

la r6gion, qui pr6sente une configuration
geom6trique marqude par des rues qui sont

dtroites d g6om6trie rectiligre, les maisons

occupant la totalit6 de la parcelle sont

accol6es autant que possible les unes aux

autres , ce qui permet de r6duire les

surfaces expos6es i l'ensoleillement, c'est

alors une r6ponse climatique et sociale,

La trame villageoise,

d6lib6r6ment in6gulidre, d

mi-chemin entre quadrillage

et systeme

radioconcentrique, doit
d6velopper l'imaginaire et

favoriser une architecture

riche et vari6e,

Le village est decoup6 en

quatre gfandes parties,

s6par6es par de larges rues

d'au moins 10m,

correspondant aux quatre

tribus de goumis, un r6s€au

de rues secondares ne

d6passant pas les 6m de

largeur prot6g6 I'intimit6 des

badanas et dissuade ceux qui

n'ont rien d y faire de s'y

aventurer,

Espace

public et

hi6rarchie

des voiries

Le systdme viaire du ksar est caract6ris6 par

la hi6rarchie de ses voiries : la voie

principale, la rue, la ruelle, les passages

couverts et les impasses, ces voiries
peuvent 6tre class6es selon leur impo(ance
de diffdrentes fagons, selon le mode

d'utilisation (pi6tonne ou m6canique), leur
g6om6trie et leur orientation,

La g6om6trie des rues est bas6e sur une

hi6rarchisation et une distribution simple en

6chiquier (trac6 r6gulier) entre rues, ruelles

et placettes, elle est caract6risee par un

profil moins 6troit que les rues des anciens

ksour , selon I'importance de la rue ainsi
que pour des exigences de modemit6 (la

voiture). elles sont 6troites et pr6sentent

quelquefois la forme de passages proteges

ou couverts,

L'espace public se r6sume

par une vaste place publique

et un systdme viaire

important dont :

-la place centrale:c'est le
point d'articulation des

diff6rents dquipements

publics qui se trouvent dans

le nouveau village,
-des rues principales : elles

s6parent le village en quatre

tribus de gournis elles ont

10m de largeur.

-des rues secondaires : c'est

des voies carrossables qui ne

d6passent pas les 6m de

largeurs, elles mdnent

g6ndralement aux

habitations.

-des impasses : ce sont des

voies pi6tonnes 6troites

favorisent l'acc6s directe aux

habitations.
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La
reinterpreta

tion des

6lements

symbolique
s

Tafilelt est structur6, en r6f6rence aux

anciens ksour, d'6l6ments de repdre et i
forte valeur

symbolique mais souvent adaptes aux

besoins de la soci6t6 actuelle

. Les caract6ri stiques

principales du village de

New Gouma r6sident dans la
r6interpr6tation d'un cadre

architectural et urbain

traditionnel, dans l'utilisation

appropriee de matdriaux et

techniques locaux, ainsi que

dans une extreme sensibilit6

aux probldmes climatiques.

Les services domestiques -
cuisine, lavage et toilettes -
6taient regroup6s autour de la

cour centrale.

Qui a un sidge ouvert of la
famille peut manger. Au rez-

de-chauss6e il y avait aussi

une chambre d'amis et des

enclos d b6tail

L'6tage supdrieur avait des

chambres et un entrep6t Pour
stocker le carburant.

Tableault comparaison entre les exemples

II.3.3 Conclusion:
Dans ce projet HASSEN Fathi et Amidoul cherchent une m6thode de construction

capable de sugg6rer le m6me degr6 d'autorit6 culturelle et environnementale, d'une part par

la recherche des invariants traditionnels et vernaculaire de la r6gion, d'autre part les

solutions naturels de ventilation qui s'adaptent au contexte saharien de la r6gion.

C'est pourquoi ils tentent d travers leurs projets de reprendre les dispositions spatiales

locales

A travers l'6tude de ces exemples on pcut conclure que la r6ussite d concevoir un

projet adaptd est en fait la prise en charge des 6l6ments importants suivants :

' Int6gration du projet avec leur environnement.
'La maitrise du flux existants et mieux le distribu6 dans le projet.
' L'action d'attirer les gens par l'animation des axes importants et la cfeation des

ambiances dans chaque c6t6.
' L'utilisation de mat6riaux et des techniques constructives locales.

17

Organisatio
n des

espaces

' L'analyse climatique de I'organisation

des espaces, Monse une r6partition

incoh6rente avec les principes de

l'architecture bioclimatique appliqu6s aux

milieux ir climats chauds et secs, comme la

situation de la cuisine en contact direct

avec l'ext6rieur et trds ouvert sur le s6jour

(amas tadart), il s'agira d'isoler les zones

de surchauffe et les ventiler separ6ment.

Au niveau de l'6tage, nous retrouvons une

disposition quasi idurtique d celle du RDC,

avec un r6tr6cissement de la cour suite d

l'encorbellement du s6jour dans le sens Est.
t-La superposition des s6jours et chebeks, y
provoque une augrnentation de la

temperature de l'air du R+l et une

diminution de l'humidit6 relative.
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' la recherche de solutions naturelles de ventilation qui s'adaptent au contexte saharien de

la R6gion.
' L'inclusion de certains espaces inspir6s par le ksar.

' lncorporer quelques installations qui rendent la zone plus anim6e.
' Tenter de prendre en compte les aspects 6conomiques, socio-6conomiques de

I'environnement.
' La diversit€ : en ref6rence d la diversit6 culturelle et paysagdre de la r6gion, et des

typologies vari6es, elle permet de donner une identitd au lieu et facilite son appropriation

tout en procurant une satisfaction de la curiosit6 par le visiteur.
' La proposition d'un environnement rationnel du bAtiment.

-Aprds l'analyse des exemples, on choisit un programme qui adaptd avec la cr6ation d'une

nouvelle cit6.

Tableau de synthise des principes d'intervention retenus:

Tableau2: de synthdse des principes

d'intervention retenus
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Les principes Tlpe d'intervention

Mixit6 fonctionnel dans le quartier par la cr6ation des

6quipements multi fonctionnels :pour integrer

les fonctions urbaines (travailler, habiter, consommer)

- Le loisir: maison de jeune et

tene de sport . . .

- Le commerce : March6..

- culturel et 6ducatif:
Bibliothdque, CEM

les tlpes de l'habitat et les formes Architecturales Cr6ation Habitats individuelles

Mixit6 social par la cr6ation des places publics et des

espaces de rencontre

-Place public i l'dchelle de

quartier.

-circulation pi6tonne au niveau

de quartier.

-Les placettes.

-Les aires des jeux.

La biodiversit6 (utilisation et conservation des

ressources naturelles).

Concevoir un 6quilibre entre le
v6g6tal et le bdti :

-cl6ture d'arbre.
-int6grd le principe de foggara.

-maintenir le systdme de

protection des erg (afrag; afin

d'emp6cher l'ensablement.

La mobilit6 durable

quartier avec voiture

l'utilisation des voitures, - Cr6ation de parkings annex6s

aux quartiers r6sidentiels pour

limiter au maximum les gaz

polluants
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CHAPITRE 03:
Le cas d'6tude



CHAPITRE3:CASD,ETUDE

III.I Introduction :

Dans ce chapitre il sera question d'appliquer les diff6rents enseignements tir6s des

pr6c6dents chapitres sur notre aire d'intervention. En suivant la d6marche du projet urbain

il s'agira dans un premier lieu de d6finir l'aire d'6tude et de I'analyser sous divers angles:

une lecture territoriale, une lecture historique et une analyse typo-morphologique. Dans un

second lieu et en s'appuyant sur les donn6es rdcolt6es des pr6c6dentes analyses nous

proposerons un sch6ma d'amdnagement pour l'ensemble de I'aire d'6tude, puis un plan

d'am6nagement pour notre aire d'intervention et pour finir nous d6velopperons un projet

architectural sur notre site d'intervention.

III.2 Pr6sentation de la ville d'Akabli :

III.2.f Pr6sentation de I'aire d'6tude :
Akabli situ6 dans une zone appelde Tidikelt,

une plaine commence i la fin du plateau

Tademait, Situ6 au mandat de I'Adrar dans le

c6t6 sud-est, qui est I'une des communes du

d6partement Aoulef, oir tout le quartier g6n6ral

de I'oncle de 60 km.

L'atterrissage sur une superficie de 293

kilom,itres, est situ6 dans le d6sert du Sahara de

I'Alg6rie de la c6te orientale de I'Etat, bord6 au

nord la commune de Tit, et la commune

d'Ingher sud et I'est la commune d'lngher et i
I'ouest la commine Aoulef.

Akabli est compos€ de 04 ksour sont :

arkchach, al mansour, zaouai, sahal.

lll.2.2 Situation G6ographique De

Wilaya d'Adrar:
A 1500 km d'Alger d I' extrdme sud du pays, se

dresse ADRAR, elle est limit6e au :

La wilaya d'Adrar est form6e par 03 r6gions majeures

- Gourara -Touat -Tidikelt.

Fig 6 : Plan de situation du Ksar

Akabli,Source: APC D'Akabli.
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La r6gion du Tidikelt:
Le Tidikelt se situe dans la r6gion sud-ouest de

I'Alg6rie se pr6sente la partie Est d'Adrar parmi

les deux r6gions Gourara et Touat, il est limit6:

) Au nord par le plateau du Tademail .

F Au sud par plateau d'Ahnet .

) A I'est par le gtand erg occidental

) A t'ouest par la d6pression du Touat.

F Carrefour entre le Touat et l'Ahaggar,

Tidikelt veut dire paume de la main.

Pourquoi ? Parce qu'une petite plaine aux

environs de I'a6rodrome d'Aoulef porte ce

nom et pr6sente la forme du creux de la
main.

F Le Tidikelt constitue la r6gion Est du Touat.

Principalement situ6 dans la Wilaya d' Adrar, sa

capitale Aoulef et les communes de Timokten et Akabli et Tit sont riches d'un

Patrimoine National culturel, historique et naturel tres important.

Pays des ksour, des casbahs antiques et des palmeraies, le Tidikelt renferme des

vestiges arch6ologiques de la p6riode des pr6-humains (naissance de l'humanit6) et des

stations rupestres, notamment les gravures et Tifinaghs d'In-Belbel ou les gravures en

6criture arabe coufique antique d'In Ghar. Nombreux sont les sites et gisements de

fossiles marins, 6tonnantes les vastes 6tendues a biologiques appel6es Sebkhates et de

forets de bois p6trifies.

Le milieu naturel r6serve bien des surprises i qui sait observer. Le savoir-faire et les

traditions agricoles des habitants des palmeraies et des artisans est aussi un patrimoine

milldnaire d prot6ger et d conserver.

Cette rubrique est sp6cialement r6serv6e au Patrimoine et aux traditions du Tidikelt

of chaque ksar, chaque foggara, chaque saguia, chaque puits et chaque palmeraie

possdde son histoire, ses h6ros, ses podtes et sa

m6moire encore.

! vivante dans le ksar de ses habitants, jeunes et vieux.

III.2.3 La ville d'Aoulef :

AOULEF est une ville de savoir, de consistance

spirituelle et d'architecture; elle fait partie des plus anciens

ksour de la r6gion et se situe d 240 km d'Adrar. Elle est

limit6e :

Au sud par le plateau d'Ahnet.
Au nord par le plateau de Tademai't.

A 'lest par la ville d'In Salah.

A 'ouste par la ville de Reggan.

Fig 8 ,'Carte d'Aoulef, Source :

sites m6diatiques

Fig 7 :La r6gion duTidikelt,

Source : sites mddiatiques
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Les plateaux :

Dans la zone d'6tude, on remarque trois
formes morphologiques : plateau de Tademail, la

plaine de Tidikelt, et le Sebkha. Le Tidikelt est la

scdne d'agglomdration des Ksars, et les pentes

venant du plateau ir la plaine favorisent

l'dcoulement des eaux souterraines des foggaras. Le

sol du Tidikelt est de sable argileux de forme varie,

favorables d I'agriculture.

Aspect topographique :Le terrain est

relativement plat et la pente moyenne est trds faible,

elle est de I'ordre de O d2% de I'Est vers I'Ouest.

Gourae t

Tade.n er,

T'dr*ett

.-toe
S)

Relief

La lecture du relief nous
permet de comprendre la
structure et l'organisation de

la ville pour cela on va 6tudier
la structure morphologique
naturelle et la comparer avec la

structure morphologique
artificielle.

Fig 10.'Composition g6ologique de la ville d'Akabli

k

III.2.4 Pr6sentation de la commune d'Akabli : Elle est situ6e dans le Tidikelt, ce

qui signifie palme barbare de la main ou la main ouverte, c'est une plaine qui commence d

la fin du plateau Tademai't, prise en sandwich entre les latitudes de 2 830 et 2 730 dans le

nord et la longueur longitudes 0 30 est et 1 30 ouest trds au-dessus du niveau de la mer
estim6e d 290 m.
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Fig 1/ .'coupe de terre,
Source :sites m6diatiques

Fig 12 :plan et coupe de zone d'Akabli,
Source : Google earth .
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Fig 9 : cafte de plateau, Source :
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Akbli est compos6 de 04 ksours

qui sont :

. Arkchach: centre de la
commune.

. Al Mansour : distance de I
km de la commune,

. Zaouai: distance de 2.5 km

de la commune.
. Sahal: distance de 3 km de

la commune.

Nt

7

II[.3 Lecture Territoriale :

L'oasis du Tidikelt est situ6e A environ 130 km e

l'ouest d'In Salah et e 42 km au sud-est

d'Aoulef. L'importance d'Akabli est

ancienne. Elle a pr6c6d6 celle d'In Salah en

ce qui conceme les 6changes entre les

produits d'Europe et ceux de l'Afrique au

sud du Sahara. H. Duveyrier 6crit en 1861: <

ces deux demidres villes doivent aux

relations journalidres qu'elles entretiennent

avec les Touareg d'avoir monopolisd en

leurs mains un commerce qui exige de bons

rapports avec les maitres des routes. Jadis

Akabli avait la pr6dominance, aujourd'hui

c'est In Salah >l

Fig 13 :plan de situation, Source :

'fond de carte' DUC Adrar

*r rf
6i

- 1.-

Fig 14 : les routes transsahariennes.

Akabli : localis6e dans le Tidikett-

occidental, au Sud-est, 6tait le centre

d'dchanges en direction du Sud sur la route

vers Arouan puis Tombouctou. Cette route

permettait surtout de rejoindre le Touat par

l'est notamment depuis Gh6ten Libye. Cette

route se poursuit soit vers Agades au sud,

vers Ghadamds au nord puis la Tunisie, vers

l'est en direction de I'Egypte. f ig,l5.'carte de d6place caravanidre,

Source :,FAt) j+t at1 iEiAt aut -^l

o
f
F
IJJ

o

u
,,io
o)

.P-
o-

(J' (Duveyrier 1864, p. 296. L'auteur dcrit Akabli).

22

F'

-\

'""[:]-



Villes interm6diaires: une structure commerciale diversifi6e :

Sa position g6ographique par rapport ir

un ensemble de ksour assez peupl6s tels

qu'Akabli et Tit lui a permis non

seulement d'6tre au centre de

distribution des produits alimentaires i
large consommation dans cette zone

mais aussi d'6tre un centre relais des

6changes est-ouest, d6velopp6 depuis la

colonisation, succ6dant peu d peu d

Akabli. Elle devient un point de transit

incontournable entre le Touat et In-

Salah.

I

III.4 Genise Historique
IIL4.1 tableau r6capitulatifdes phases historiques marquantes :

Fig 16:carte de d6place caravanidre,

Source :Tidikelt Wikip6dia files

La premidre phase de croissance est caract6ris6e

par l'6dification d'une retenue d'eau ( DABDER
Mansour),cette oasis partage avec Reggane et IN-
SALAH la fonction de port d'arriv6e des

caravanes de Tombouctou, elle represente I'accueil
des Soudanais ; celle-ci ramenait d la fin du XIXe
sidcle beaucoup d'esclaves vends dons touts les

oasis et au Maroc.

une zone a 6t6 6tablie dans la premidre moiti6 du

troisidme sidcle, par certaines tribus Touaregs, et

qu'ils construisent dans le village d'Al-Mansour
actuellement a 6td fond6e en 1230 AD,
-aussi il Aoulad Isma€l du Maroc construits Sahel

ancienne (ATRAM) i la fin du troisidme sidcle de

notre dre en 1235 AD,
-Aoulad MAN LAYAKHAF construits ksar d'
Arkchach dans le temps d I'orientation de certains

d'entre eux vers Aoulef d cr6er le kasbah de MAN
LAYAKHAF en1273 AD,
-en 1303 AD il a fondd ELKONTI Mohammed

ZaouitEl- chihk Abo- naama.

A partir
de 1230

A partir
de 1230

I'ann6e

de

l'h6gire
1303. 6

lF
o
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Etapes (phases) Datation Caract6ristiques

P6riode les caravanes

commerciale

P6riode des luttes



A partir
de 1905

plan d'akabli annee 1230
Dans cette pdriode la r6gion est un point de

transit des caravanes commerciales.

Avec le temps les gens trouvent que cette

zone regroupe des possibilit6s de vie (l'eau,

terre agricole)

p6riode de fermeture succdde l'ouverture, I'habitat

connait une croissance extramuros, n6anmoins,

I'architecture des maisons reste le miroir de culture

ksoutienne, refl6tant dans son organisation le

systdme de valeurs de la soci6td I'orientation et le

d6coupage du parcellaire est tributaire du sens

d'6coulement d'eau d'irrigation, et du trac6 agricole

plateformes lin6aires et descendantes suivant les

directions structurantes.

Dans la phase actuelle de croissance, on assiste d [a

d6gradation de l'habitat ancienne prolif6ration de

nouvelles constructions, et A la transformation du

cadre b6ti, pour tenter de r6pondre aux nouvelles

exigences dict6es par la modemit6.

Table 3 : phases d'6volution historique

En p6riode de s6curit6

franchissement des limites
,on assiste a un

des KSBAIS i la

o

--l

ererlc
It

.r.., ...". rlIO'
/{\

\,'"Irplan d'akabli entre ann6e 1230-1235
la casbah pour s' installer avec leur familles

et les travailleurs dans les palmeraie.

plan d'akabli ann6e 1235
-aussi Aoulad Ismadl du Maroc construits
(ATRAM) d [a fin du troisidme sidcle de

notre dre 1235 AD,

Plan D'akabli a,nn6e 1273
A cette p6riode atram a connu une

densification et une saturation en termes d'espace

c'est pour cela que les tribus d'Ouled Smail ont

Fig 17 :ca.le de croissance des ksour

d'Akabli /1230/
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install6 dans une autre zone fertile pour construire un nouveau atram (sahel).
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PLAN D'Akabli avant
ann6e 1303
-Aoulad MAN LAYAKHAF
construits ksar d' Arkchach dans

le temps d I'orientation de

certains d'entre eux vers Aoulef d

cr6er le kasbah de MAN
LAYAKHAF en 1273 AD,

Plan d'akabli ann6e 1905

-en 1303 AD il a fond6

ELKONTI Mohammed Zaouit

El- chihk Abo- naama.

El- chihk Abo- naama construit

la casbah Zaotit et la casbah

-!

rl

+
\

'.o

--a

:
,'

comme habitat de leurs familles - construite leur

zaoui'a, ils commencent ir former les dtudiants de la
casbah et joue un r6le dans la vie quotidienne du ksar.

-L'augrnentation des habitants demande de crdation des

maisons d I'ext6rieur des casbahs.

FI+AI IIE il.blr .rrrrae leOS

fig 18.'carte de croissance des

ksour d'Akabli /1230-7235 /
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Fig 19 :carle de croissance des

ksour d'Akabli /1905/



Plan d'Akabli entre ann6e 1905-f950-2018

Dans la phase actuelle de croissance, on assiste d la d6gradation de I'habitat ancien

prolif6ration de nouvelles constructions, et i la transformation du cadre biti, pour tenter de

r6pondre aux nouvelles exigences dict6es par la modemit6.

FLAT DE ,OOt-r r la

lir t t

{,/.,'(

C
(

Fig 20 :cafie de croissance des ksour

d'Akabli /L905-2018/

Synthise:
-L'implantation des

Casbahs est ordonnde

6galement par le r6seau des

Foggaras.

les casbahs sont des

noyaux primitifs de

l'agglomdrations.
-Les casbahs, I'eau, les

palmiers sont les trois
6l6ments de I'implantation,

dont les rapports sont g6r6s

par le partage de l'eau et la
terre.

(Les premidres cr6ations des hameaux

qui formdrent Akabli remontent aux ann6es

Fig 21:Plan de l'oasis d'Akabli en 1905,

Source : Voinot [.. Le Tidikelt. L. Fououe.

1 t( .,t tr t. t

I 235 pour Atram, 1273 pour Erg Chech, 1303 pour Naima fond6 par les Uled Meryam de

Reggan et des Ahl'Azzi. Aujourd'hui Akabli se compose de quatre quartiers : < Erg Chech

> peupl6 de Mrabtines et de Sorfa, < Sahel > peupl6 de descendants de Peuls (Foullanes) et

de Harratines, << el-Mansour > peupl6 de descendants de guides de grandes caravanes et de
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Harratines, << Zaoui'at-bou-Naama ) et son hameau < Kasbah sidi-el-Abed > peupl6 de

Kountas.

Akabli repr6sente un des points n6vralgiques, mais discret, du commerce

transsaharien qui associe d ces activit6s pratiquement toutes les couches de la population

locale et participe d un r6seau dense et complexe d'6changes intemationaux sur des

milliers de kilomdtres avec des moyens locaux)z.

III.SAnaIyse Urbaine
[I.5.l.Lecture morphologique des 6l6ments de composition urbaine :

Aprds avoir 6tudi6 la croissance de la ville, les diff6rentes p6riodes qu'ont marqud son

histoire on aura dans ce chapitre d analyser la ville a un moment donn6 celui de la p6riode

actuelle, d6finir tous les 6l6ments morphologique qui la compose et voir leur importance

dans sa structure.

Ce travail va nous permettre de ressortir la logique du fonctionnement de tissu de la ville.

Commengons par d6finir les limites du quartier, les moments d'accessibilit6 (les portes),

les parcours, les places, les jardins, les 6quipements, les activitds.

[I.5.1.1 D6limitation de I'aire d'6fude :

Le ksour d'Akabli est limit6 par des barridres naturelles.

< Les limite : ce sont les bordures caractdris6es des secteur, marqu{u1t visuellement leur

achdvement. >

Le ksar akabli bordur6 par des limites naturelle de hois cot6 sont :

tau nord- oues par terrine vide et foggara .

+au sud- oues et sud par les palmeraies et sabka .

*i nord- est par dune de sable (erg).

'la Llrvrtte '

Fig 22:Plan D6limitation d'Akabli

Selon Voinot (1909, p. 32-50),
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I[.5.1.2 Les portes :
*Porte de l'entre de le ksar (territorial) :c'est la porte la plus importante de la ville ; elle est

i l,intersection du parcours territorial et le cimetidre entre de ksar Akabli, elle se

caract6rise par la pr6sence des dquipements structurants'
*Porte de zgag principale de 1'entit6 : c'est la seconde porte importante
+Porte de zgag secondaire : elle permettait l'accds ir partir de l'habitante'

- a
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Fig 23:Plan les portes d'Akabli

ilI.5.1.3 Hi6rarchie des parcours :

c

Fig 24:Plan Hi6rarchie des parcours d'Akabli
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A l'6chetle de la ville :

tparcours territorial (parcours matrice) structurant il porte la structure de la ville.
*Parcours de restructuration (voie d'6vitement).

A l'6chelle du quartier :
*Parcours d'implantation permet de relier le parcours matrice avec la centre du ksar.
*Parcours de distribution relier le kasbah avec la habitante nouvel (zgzge).

III.5.1.4 Les places et rahbat:
<r La place se manifeste comme un lieu de convergence de communication d'information,

c'est un lieu oir la conscience trouve [a possibilit6 de se dilater en plus de ce r6le

n6cessaire, la place ?r une fonction esth6tique, qui est de d6gager l'aspect des 6difices et les

monuments qu'elle accompagrre et de les mettre en valeur, ils sont sa raison d'6tre, qu'elle

compldte > .

L'analyse des places permettra d'identifi6es leurs 6chelles, leurs formes, et leurs impacts

sur l'organisation de la ville.

.+: qra

%-

\
{

x
1,7/' .,^

.1 ....
)r , )-,;.

Fig 25:Plan places et rahbat d'Akabli

[I.5.1.5 Les 6quipements :

L'analyse des 6quipements nous oriente A cerner les lieux polarisans, grAce i leurs

capacitds d'attirer un nombre important de population.

On remarque dans ce site la pr6dominance d'6l6ments permettant d'6tablir plusieurs

repdres dans toute la ville. En plus de la valeur ajout6e grice i la pr6sence de quartiers ou

se trouvent des 6quipements de grande envergure qu'on peut deviser en :

29

t

&
L

o
fF
uJ
o

(J
l'io
!o
-.c(J



Les 6quipements embl6matiques ir l'6chelle de la ville:

a a
.+

-

a

(
"/

,.t-

\/I(.

a

\
?

}"

Fig 26:Plan les 6quipements d'Akabli

*6quipements

*6quipements

modeme :

Les 6quipements 6ducatifs (bibliothdques. 6cole .centre de sante)

Les 6quipements administratifs.

Les 6quipements sportifs et sanitaires.

traditionnelle (populaire):

Les 6quipements (mosqude .zaou'ia .6cole coranique .cimetidre).

[L5.1.6 Logique de d6coupage de I'iIe :

< C'est la plus petite unit6 de l'espace urbain, entidrement d6limit6 par des voies >>, sa

forme et son organisation d6pendent de la position par rapport d la topographie et sa

localisation dans la trame urbaine, cette lecture sur le ddcoupage des ilots sert d mieux
pr6senter des formes g6om6triques (r6gulier et in6gulier). Chaque forme g6om6trique

conditionne la volumdtrie, la distribution, l'6clairement des appartements, la qualit6 des

espaces int6rieurs.

Synthise de I'analyse :

Plan de structure urbaine: A travers l'analyse urbaine approfondie de notre cas

d'6tude, et en adoptant la d6marche historico-morphologique, nous avons tent6

d'6luder cette structure complexe et nous avons pu faire ressortir les

disfonctionnements et les potentialit6s que recdle le site. Ceci est le garant d'une
intervention ult6rieure coh6rente et int6gr6e.

A la fin de cette analyse, nous avons pu faire ressortir le plan de structure urbaine

suivant :
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III.5.2 Lecture typologique du cadre biti
< La typologie est I'un des instruments qui permettent de conduire l'dtude des phdnomdnes

urbains........l'6tude du rapport entre les types construits et la forme urbaine est le moyen

de comprendre la structure de la ville d la fois comme continuit6 historique d'un processus

et comme ph6nomdne partiel d'une telle continuitd)1.
< La typologie tel que nous I'entendons, permet une compr6hension structurelle du tissu.

Les types b6tis y apparaissent doublement d6termin6es par une lecture et par une

localisation. Mais cette ddtermination en un point donn6 et pour une 6poque pr6cise,

plusieurs solutions sont possibles, et les traces des occupations ant6rieures continuent de

marquer la forme urbaine >>2.

III.5.2.1 Structure parcellaire:
D6finition : << toute partage de sol et ensemble des lots qui le constituent quel que soit leur

dimension et leur forme ,r',Laparcelle est une subdivision d'un ilot.

les autres systdmes, en particulier le systdme b6ti. Par sa stabilit6, la trame

parcellaire constitue donc un cadre commun pour tous les bdtiments qui viennent

s'y ins6rer.

modulation commune de leur dimension quel que soit leur style.

Le principe de partage des parcelles d travers ses lignes directrices d6rivent de la trame du
parcellaire agricole
L'orientation de ces linges sont orient6es EST-OUEST et linge c ; ce sont les linges des
partage les plus anciennes
La division primaire pour le parcellaire ddrive d'un module anthropomorphique de 50 cm
de module de base correspondant d la coud6e. La hauteur d6ploy6e de l'homme 6gale i
2,50 m devient le module d'habitabilit6 dans le vieux ksar

'P. pannerai < 6l6ments d'analyse urbaine> p 97-98.
2ldem p 108.
tPierre Merlin et Frangoise Choay, Dictionnaire de I'urbanisme et de I'am6nagement
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111.5.2.2 La typologie des maisons :

- La typologie : l'6tude des types est pr6sente comme un instrument et outil
d'analyse.

- Les maisons traditionnelles contribuent toutes ir la richesse du ksar en g6n6ral.

- L'habitat doit donc 6tre consid6r6 tout d la fois comme lieu de r6sidence et comme

composant essentiel du tissu urbain.

Type de maison 6tudi6e dans le ksar Akabli :

Maison de rive :

parcelle

parcelle moyenne

petite parcelle

Fig 27 :tybe de parcelle

plan RDC

coupe
Maison d'angle:

Fig 2&:type de

Maison de rive

& &
A

V

A A

vide su mhba (kori)

rahba (kori)

Fig 29:Lype de

Maison d'angle

eddiaffe

kaoN
elkhrif

kaous
eddiaffe

kaousskaouss
elkiaif

cutslne

plan RDC
coupe

33
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Maison de rive :

coupe
Dar 6difi6:

V

plan RDC

rahba (kori)

V

plan 6tage

Fig 30:type de Maison parcelle

Fig 31:type de dar 6dife

A

plan RDC

Lecture de plan :

Les maisons apparaissent sous l'aspect d'un cube ou d'un parall6l6pipdde, qui

comprend une entr6e en chicane pour prdserver l'intimit6 de la maison, la skiffa mat6rialise

le passage de l'espace public d l'espace priv6, la chambre des invit6es.

Lecture de la fagade :

La fagade suit le trac6 de la rue.

-fagade aveugle avec petites et nombre r6duit d'ouvertures
-gabarit ne d6passe pas R+I.
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-un soubassement avec des murs en brique de terre crue rev6tu au mortier de chaux, le

couronnement (terrasse avec un traitement particulier avec des claustras).

Les diff6rents espaces de Ia maison :

-L'entrde (Dakhla) : Passage de l'ext6rieur vers I'int6rieur, par le biais d'une porte (albab)

c'est la limite claire entre le monde int6rieur et le monde ext6rieur; elle s'ouvre vers

l'int6rieur et elle fabriqu6e en troncs de palmier (khacheba) ou en bois d'arbre local.

-L' west dar Rahbat C'est un espace commun de discussion, rdunion,

travail etc. On peut dire que c'est une place i l'6chelle de la maison elle est formalis6e par

deux fagons : West adar et Ain adar.

- Skifa: Espace linaire de d6placement d l'entr6e de la maison, et jouant le r6le de chicane

pour briser la lue vers l'intdrieur de la maison (Rahbat). sa forme est en g6n6ral

rectangulaire.

- La cour <r rahba > par cons6quent ce qui 6tait d l' origine une cour devient dans

l'architecture ksourienne, une pidce mais pas n'importe laquelle ; elle est le ceur de la

maison qui bat au rythme des activit6s domestiques, cuisine, mang6, sdjour, tissage,...etc.

Une succession de pidce s'aligne autour de la cour.

- Les chambres < kaouss > : elles sont polyfonctionnelles < kaouss E[ Oula >, appel6 aussi

le < Makhzen > d6signe la pidce de stockage des aliments, < dar Echyah ) : sert au

parcage des animaux.

-tasu$_dyaf : Une pidce aprds la chicane ou en 6tage r6serv6 pour recevoir les invites,
manger et dormir.

- L'escalier : permet l'accessibilit6 n l'6tage et dans lequel on trouve d'autres chambres et

surtout le < Stah > ou < El Masrya ) qui est une terrasse couverte d'une natte de branches

de palmiers et ddcor6e d'une arcature. C'est l'espace de rdception des invitds et de d6tente
pour les familles durant les douces nuits d'616.

- Kanif : C'est des toilettes fonctionnant i partir de trous r6serv6s dans le plancher et une

fosse au rez-de-chauss6e. Ce systdme de rejet d sec permet la r6cup6ration des

immondices comme engrais naturels pour les cultures.

- Kaouss El kharif : C'est un espace ouvert vers la Rahba et couvert pour faire les activit6s

de jour et jouer un r6le important pour la distribuer des pidces de la maison. Iljoue un r6le

certain pour la r6gulation thermique de la maison.

Le systime constructif de type mur porteur :

Pour les planchers et terrasses, on utilise le bois (troncs de palmiers), qui constituent

des poutres de sections differentes et dont la longueurs ne d6passaient que rarement 2.5m.

Les roseaux ont une longueur moyenne de 3m et ils sont dispos6s perpendiculairement sur

le r6seau des poutres. Puis on les chargeait de terre, et pour les consolider on rajoute une

couche de mortier (eau, sable et chaux).
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111.5.2.4 Caract6ristiques architectoniques de la r6gion :

Les caract6ri stiques

omementales

d'influence nio-
soudanaise sont

notables sur les

6l6ments exterieurs du

Ksar, on enregistre les

cas suivants :

- Crdnelures au

niveau des bordjs
(forts).

- la cl6ture

ext6rieure.

- les contreforts et

les 6ldments de

consolidation des

enceintes.

0n enregistre son influence dans

l'organisation int6rieure du ksar : Il est

venu avec I'arrivie des Berbdres et i[ y
a ceux qui la nomment: "l'architecture

bermakienne". Ce sont en g6ndral des

forteresses situ6es dans un haut lieu
bdties avec des matdriarx locaux, e

savoir la terre crue et les pierres- mais

ils se distinguent par leur ing6nierie
particulidre et leur espace int6rieur
singulier. Les logements sont

directement reli6s au mur ext6rieur et

ont 6t6 retir6s de la cour, qui est au

milieu du palais et prdsente des tours

d'angle dans les coins. montrant ainsi

des caractdristiques ddfensives

pro6minentes.

Les musulmans se sont

int6ressds d construire des

villes et d construire des

monuments dans toutes les

r6gions of ils ont v6cu ou

dans les pays qu'ils ont

conquis en y ddifiant des

6tablissements i fort
caractdre architectural.

Dans la perspective

musulmane,ilyadeux
aspects compl6mentaires: le
premier est I'aspect social, otl
l'architecture est influenc6e
par la soci6td et vis vers 9a;
le second est I'aspect cultuel
qui a grandement marqu6

I'espace urbain.

Mosqu6e au Mali

Mosqude au Sdn6gal

t

- Au niveau de Ia casbah :
-les Z'gag caractdris6s par des parties

couvertes plus importaltes que la
parties dicouvertes pour des raisons

d'intimit6 (Asseklou) et pour assurer

l'6clairage.

- L'espace des maisons :

-La pr6sence de Rahbate: est un
dliment trds important dans le plan de

la maison traditionnelle pour des

raisons climatique

Cour traditionnelle atombouctou

Table 4 :les styles architecturent,

I
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III.5.2.5 Les 6l6ments architectoniques :

ffi
-r-

-

:-'L-L1

Comparaison d'6l6ments architectoniques (entre l'ancien et

01/Comparaison des 6quipements et infrastructure:

Unitds individuelles uniformisdes r6p6tdes

dclat6es

III.5.2.6
modeme):

E*r.

ancrens 6l6ment modernes

Habitat groupd fortifid Compacitd. La forme
g6n6rale

du

quartier

Partitions diffdrencides dans la rdgion,

Systdme hidrarchise
Fragment

ation

Fragmentation d'espace 6gal et d maille
regulidre
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claustra

Les portes

Les arcs

C16nelures

Rangements

Table 5 :Les €l5ments architectoniques.
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Ruelles 6troites, couvertes et cheminement
vemaculaire, non pav6es, 6toites largeur de

l-3m

Routes Large, non couverte, non pavde,

Largeur dtendue de 6-10m

I

compns Itr

I.i
Palmeraie

Trottoirs

Les

espaces

verts

Existants mais non amdnagds, la plupart des

plantations sont hors cadre

L'existence de grandes cours (Albera), en

mdme temps utilis6es comme aire dejeux et

comme lieux de festivitds.

Places et

aires de

jeux pour

enfants

Trds insuffisantes I
I

T

[,'existence exclusives

d'installations

religieuses
(mosqudes, 6coles,

coraniques,

cimetieres)

Equipeme

nts

L'existence de

diffdrents
dquipements(religie

ux,dducatifs,
administratifs, de

sdcuritd, sportifs)

Foggara comme
principale
pourvoyeur en

eau

Fournitur
e d'eau

potable

Rdseau

d'adduction

en eau

moderne. I'.e .t. -

Systdme

trad itionnel
d'assainissement

avec recup6ration

des ddchets pour

les besoins de l'agriculture vivridre.

Assainiss

ement

R6seau d'assainissement modeme avec de

grands collecteurs de 200 d 300 mm.

Table 6 :Comparaison des dl6ments urbains.
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02lComparaison des 6l6ments architectoniques (au niveau de I'unit6 d'habitation):

Plan Agencement moderne, superficie de la

maison entrc 120 m - 130 m 2

o

Module d'habitabilitd
de 3 m * 4 m ou 12 m 2, selon la le rang social

des habitants . (kous )

Chambres Surface de l2m2 d 16m'z.

I

rJrL
/{',

Un hall non obstrui,
avec toutes les ouvertures de la maison (wast
adar), une grande surface de plus de 24m'?.

Rahba Inexistante.

Cuisine

traditionnelle +coin

cuisson en bois avec

chemin6e(TAGAMI

)

Cuisine Cuisine

moderne

--",'-c. a

privatisd Lieu
d'6levage

inexistant

Les toilettes dtaient traditionnellement situe€s

dans un endroit ot l'dlevage de bdtail et la salle

de bain sont dgalement traditionnels et sont dans

l'entrepdt ou dans I'une des chambres

Toilette et

la salle de

bain

La toilette et la salle de bain c6te d c6te

ou a un endroit c'est pour faciliter leur

connexion au rdseau d'assainissement

en ossature

traditionnelle,
solide,

souvent utilisd.

Escaliers

en accds

aux

terrasses

Modeme. inachevi. il n'est pas utilise

Une surface avec

toilette
traditionnelle et une

piCce

(Ali), son acroGre est

de 1-1,2m

avec une extrimitd
pyramidale ou

triangulaire

stah I lne surface

plane), qui
est entour6e

d'un

acrotele

haut de 2 m

39
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Murs porteurs en brique

de terre crue, 6pais, de

30-50 cm d'dpaisseur.

Les murs Ossature en poteaux poutres en bdton

armd et cloison en briques creuses de

l0 d 30 cm.

Interfaces sans

ouvertures
Fagades Fagades

modernes avec
des
ouvertures,
souYent peintes
en rouge.

De trds faible

dimensions.
Les
ouvertures

Donnant sur
l'intdrieur et
l'extdrieur
et selon les

normes
modernes. T

Traditionnel
(bdques de tene
crue,
malles, feuilles,
brindilles de
palmiers, peaux
de beautd ...). 3

Les
mat6riaux
de
constructi
on

Modeme
(Mton, fer,
ciment,

gypse,
peinture
modeme,

carTeaux,
briques
.....).

r; I.
t

Toiture avec des matdriaux traditionnels, ayant
des trous dans le plafond pour l'6clairage et non
portds

I

Toiture Toiture avec des
matdriaux

modemes,
sans trous de toit,
enduits et peints

Table 7 :Comparaison des 616ments architecturaux.

Ancienne fragmentation et vieux logement

Avantages Inconv6nients

Les routes, les rues, les ruelles et les

sentiers sont graduels et vemaculaires,

offrant la meilleure ombre et des vents

bris6s.

Disponibilit6 d' espaces libres, aires de

jeux et rassemblements (Barra), qui ont
un r6le important dans l'int6gration
sociale.
* Conformit6 des materiaux

Les rues 6troites et les rues ne sont pas en

accord avec les d6veloppements modemes, en

particulier avec I'utilisation de [a majeure

partie de la population du mouvement
m6canique.
* Manque d'espaces verts et d'6quipement sauf

religieux et spirituel.
+ Il n'y a pas de planification pr6alable pour

l'organisation des espaces Iibres.
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traditionnels avec les conditions

climatiques dans la r6gion.
* Principe religieux (de la saintet6) en

concevant la maison.
+ Atteindre le confort psychologique de

I'homme i travers la planification de la

maison et sa largeur, et en ligne avec ses

coutumes 9t tendances

* Les mat6riaux de construction traditionnels

r6sistent peu A I'effet des fortes pluies et aux

vents forts.
+ La pr6sence d'interfaces silencieuses fait

qu'il en d6coule le manque de participation au

d6cor urbain.

Nouvelle fragmentation et logement individuel modeme

Avantages Inconv6nients

Plan de terrain structur6 et m6me

division des espaces.

Divers 6quipements.
+ La fourniture de diff6rents r6seaux,

et l'6largissement des routes, ce qui les

rend au rythme de la modemisation.
* La pr6sence de mat6riaux de

construction modernes rdsistant aux

fortes pluies et d des vents violents.
* Recherche de l'esth6tique et cela est

r6alis6 grdce d des interfaces modemes

les routes et les rues souffrent de la solarisation

et de l'ensablement permanent.
* Manque d'espaces verts.

Manque d'espaces libres et terrains de jeux.

+ Les matdriaux de construction modemes ne

conespondent pas aux sp6cificit6s de la zone

(climat, temp6rature).
* La planification du logement n'est pas en

accord avec les souhaits de la population

(coutumes et traditions) surtout en termes de

superficie.
* Une partie du logement n'est pas attribu6e aux

invit6s de fagon permanete.
* Ne pas prendre en compte la direction du

vent et du soleil dans le placement des fagades

et des casemes.
* Palais des murs ext6rieurs, il est facile de

voler des maisons

Table 8 : Ancienne fiagmentation et vieux logement

R6sum6 comparatif :

Grdce d notre 6tude de la comparaison entre I'ancien 6tablissement et les quartiers

modemes, nous concluons ce qui suit :

- chacune des entit6s (traditionnelle et modeme) pr6sente des avantages et des lacunes;

- le ksar s'intdgre avec le caractdre architectural et urbain de I'aire urbaine, s'adapte avec les

particularit6s climatiques de la r6gion et r6pond aux besoins de la population, mais ne

r6siste plus aux changements climatiques sdvdres (certaines inondations balayant la r6gion
et les vents forts), ils ne sont pas en conformit6 avec les exigences modemes telles que le

transit m6canique et I'accds au v6hicule;
- les bAtiments modemes r6pondent mieux aux exigences modemes (trottoirs, parkings,

etc.) et les mat6riaux de construction sont plus rdsistants aux agressions atmosph6riques

frdquents dans la r6gion: fortes pluies et aux vents violents. N6anmoins, ces mat6riaux,

4L



s'avdrent inefficaces pour faire lace aux 6carts de temp6rature. Aussi, les pratiques sociales

s'individualisent et se d6marquent nettement des rdgles communautaires ayant pr6sid6 ir la

fixation de la population. L'ensablement syst6matique des nouvelles constructions traduit

6galement [a perte des savoir-faire ancestraux en matidre d'orientation et d'agencement des

6tabli ssements humains.

III.5.3 Les potentialit6s du site :
1- Les d6terminants patrimoniaux du ksar :

A- CASBAH: c'est une entit6 en grand grain

autonome du reste des constructions du ksar. Elles

se distinguent par leur enceintes monumentales,

leurs tours d chaque angle, leur gabarit, leur

unique entrde et par les foss6s qui les entoure.

Leur forme plus au moins carr6s.

B- RAHBA : mot arabe d6signant un espace

communautalire i ciel ouvert (place) de forme

sensiblement carr6e ou rectangulaire. A l'6chelle

de l'habitation, il d6signe I'espace ouvert central de

I'int6rieur, dans ce cas en Zendte amasntindeh.

C'est en effet, un espace central, d6couvert, elle est de

par sa forme et sa position I'espace qui r6gularise le
fonctionnement et la spatialit6 de toute l'habitation
puisque toutes les activit6s s'y d6roulent.

Au niveau de la casbah, la Rahba forme le point
d'aboutissement de tous les trajets, et l'espace

distributeur des habitations s'organisant autour de cet

espace central. G6om6triquement, elle ordonne
par sa forme, la forme g6n6rale de la casbah. C'est un
lieu de rencontre de la communaut6 de la casbah.

C- LES PARCOURS : Les rues sont un milieu caract6ris6 par des trac6s et cheminements

hi6rarchis6s et contr6l6s. Ils jouent 6galement un r6le important dans la r6gulation
thermique des espaces publics traditionnels. Mi-ouverts,
mi-couverts, ils participent d la d6termination de

l'echelle d'appartenance des entit6s qu'ils desservent.

Les parcours principaux du ksar sont :

*l'axe le plus important, est une voie structurante

essentiellement pi6tonnidre qui passe entre les deux

casbahs et l'implantation de la rahba principale.
*Les parcours secondaire : A partir de l'axe structurant

le ksar, d6rivent de nombreux parcours d'implantation
distribuant les quartiers r6sidentiels.
+Les parcours tertiaires : sont li6s directement aux

,f,*

Fig Jy'.'photo sur parcours .

Frg' J2.'photo de casbah,

lqig 33.'photo sur ra hba,
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maisons d'habitations, Ils se prdsentent en des voies des circulation semi priv6e ou en

impasses.

D- DAR EL I<HIZANA: C'est une bibliothdque priv6e

sous la responsabilit6 des familles qui est la premidre qui

habit6 le ksar , ses manuscrits concernent plusieurs thdmes

tel que la religion , les trait6s d'histoire, d'astronomie, de

m6decine, de grammaire, de science, de g6ographie....

Aujourd'hui mal conserv6s dans une salle en b6ton arm6,

aprds la destruction de I'int6rieur de la Casbah of ils 6taient

conserv6s.

2- Les potentialit6s naturelles :

Dans la zone d'6tude, on remarque trois formes morphologiques : plateau de Tademait, la
plaine de Tidikelt, etla Sebkha. Le Tidikelt est la scdne d'agglomdration des Ksour, et les

pentes venant du plateau d la plaine favorisent l'dcoulement des eaux souterraines des

foggaras. Le sol du Tidikelt est un sable argileux de forme vari6e, favorables d

l'agriculture.
A- La palmeraie: Elles sont considdr6e comme

6tant I'une des plus vastes et des plus belles du
Sahara alg6rien, Elle est le support de la vie
humaine et dconomique, c'est une source de

microclimat et un lieu d'6change social. Pour le
touriste, la palmeraie constitue un composant d

fondamental qui est et reste le garant de la vie dans ces r6gions.

Les palmeraies situ6e ou sud du ksar d partie basse par apport de nord du ksar selon la
direction des lignes de foggaras.

valeur paysagere extraordinaire (djenan) .

L'importance du palmier: le palmier, 6l6ment vital et

B- L'Erg :

0Dunes de sable qui se d6place au 916 des vents

et qui pourraient ensevelir l'oasis, la fixation de

ces dunes se fait par les palmes sdches (afrdgue).

On y pratique 6galement une m6decine
traditionnelle < Erredim> qui est un traitement
naturel d'arthralgies, qui consiste en un
enfouissement de la personne dans le sable
(dunes).

Fig 36:les palmeraies,

Fio ?7:1'ero -drrnes de sah'le

C- les foggaras : C'est une m6thode traditionnelle qui sert i transporter l'eau a travers des

canaux creus6s dans la terre vers les oasis, elle est figur6e par des puits (Hassi) reli6s entre
eux au niveau de la galerie. Ce systdme fonctionne par gravitation.

Fig 35: livre trouv6 dans

dar el khizana,
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La Foggara se termine en surface en devenant S6guia puis

Kasrias de distribution et finalement des canaux

individuels.

Kasria :La Kasria est ddfinie comme un point d'arriv6e

des eaux de la foggara, et encore une station de

distribution des eaux entre les diff6rentes propri6t6s

(Djenanes).

d-Sebkha :C'est la terre de sel qui s'6tend du sud au sud-

ouest, la sebkha est le rdceptacle des eaux de drainage

amont charg6es de riches sels min6raux pris6s par la
population.

Implantation des Ksour a Sebkha (cas de d'Akabli) :

Ils s'implantent sur les bords de la sebkha, qui est le

centre de convergence de I'eau recueillie sur les hauts

plateaux et dans ['erg. Ces ksour profitent de cette

d6pression, et captent I'eau en utilisant [e proc6d6 bien

sp6cifique de foggara.

Ftg 38.' systdmes de foggaras,

I

3- Les potentialit6s culturelles :

l. ziaratz

C'est une f6te religieuse locale, la ziara est la visite de

tombeau du wali, qui joue un r6le important dans la vie
social, dans la ziarale TALEB lis le coran complet qui est

appel6 "SELKA" et les fiddles mettent une couche de chaux

sur le mausolde du wali, en plus des chants et danses

folkloriques (baroud, hadra, kerkabou).

2. El mhadra: C'est une danse populaire folklorique
uniquement pour les chansons religieuses int6gr6es par les

Mourabitines et les gens de la zaouia, c'est un moyen pour

apprendre la religion, et un lien entre Cheikh et les habitants

des villages .La danse se fait par un groupe portant les

bendir et [e Tbal dans un demi cercle en reprenant des

chansons religieuses.

3. Karkabou:Est une danse populaire venue de l'Afrique
noire avec les esclaves qui ont 6t6 apportds d la r6gion par

des commergants, la danse karkabou se compose d'un groupe

d'hommes prenant des (Snajet) pidce en fer et une table

tambour chez le chefde groupe.

4. ETBAL :Est une cat6gorie de danse folklorique
rythmique elle diflBre d'une rdgion d une autre, elle compte

.Fig 39.'Sebkha,

44

l{
I

lr -..

I

I

l

t

''l

^

I



sur les rlthmes plus les insfuments de musique, comme le

Aklal, Tinbaka (petite derbouka) El rabaaedendoun ; le

Khalaf et Zemar .On chante souvent la po6sie Echellali -
chant proph6tique, et chant des hommes c6ldbres.

5. EL BAROUD :'Est une danse populaire connue dans la
r6gion de Tidikelt, est un symbole de la pr6paration physique

et psychique pour affronter et d6fendre les palais et les

villes.Elle se d6roule en forme de groupe d'hommes en tenant

des fusils aux mains suivant le rythme de tball et zmar jusqu'

d la fin de la danse avec des d6tonations de feu unifi6es, et

cela signifie la gloire du groupe.

4- Les potentialit6s religieuses :

Monuments religieux : Son histoire I'a impos6 comme un

centre de rayonnement scientifique pour le Sahara alg6rien. Adrar garde jalousement ce

patrimoine forge des sidcles durant. Les r6serves des manuscrits anciens, les 6coles

coraniques, les mausol6es, La visites des zaoui'as, sidges des l6gendaires confr6ries

religieuses i la charge culturelle lourde, des mosqu6es imposantes par leur aspects et

ravissante par leur architecture recherchde, ne peuvent que

vous ravir ['6me et vous laisser p6n6trer par les anges ou les

d6mons du sumature.

La mosqu6e : c'est le monument religieux de I'islam et un

espace directionnel ou les musulmans pratiquent leur pridre.

Le terme( Mosqu6e ) est issu du mot arabe < Masjid, djamaa

> qui d6signe tout lieu de prostemation mais ce n'est pas

seulement un espace de culte, il remplit aussi le r6le de sidge

de gouvemement, lieu de rassemblement et espace

d'enseignement avec les 6coles coraniques.

Cimetiire : La tombe, demeure du mort et le cimetidre cit6
des morts. Ce demier est alors I'espace de la mort par

d6finition.
Mausol6e :c'est un endroit congu pour la tombe du marabout

et se trouve dans le cimetidre.
Fio /7:Cirnetlite

Fig 10-4 1 -12-1 3-114 5 :ta
culture de la r6gion,

Frg y'6,'mosqude,
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III.6 Bilan et diagnostic :

L'objectif du plan de structure urbaine 6tant de d6tecter les nouvelles centralit6s
dmergeantes par rapport aux 6quipements structurants. Par la suite de quoi nous avons
dress6 le bilan et diagnostic de notre aire d'6tude et qui se traduit par les faits suivants :

- Disparition d'un composant essentiel du patrimoine ksourien (tes casbahs) qui sont les
premidres formes d'habitats du ksar (noyau central du ksar).
- Porte alt6rde n6cessitant des projets d'intervention.
- Zone sensible regroupant des espaces majeurs et n6cessitant un am6nagement sp6cifique.
- Rue ayant perdu sa fonction artisanale et commerciale d r6animer.
- Abandon de I'agriculture oasienne a 6t6 au b6n6fice de nouvelles formes de production
6conomique. Cette situation a 6t6 accentu6e par le d6laissement de la foggara qui 6tait le
support cl6 des moyens de production.
- Perte du r6le d'accueil et d'hospitalitd de [a communaut6 suite A l,avdnement d'un
individualisme g6n6ralis6 des habitants.
- Les maisons en adobe en trds mauvais 6tat sont abandonndes.
- Risque imminent d'ensablement.

- Disparition des activit6s artisanales.
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mm

parcourS contralo

R6habilitation et rastauratlon dos monuments historiqu6s at
6quipements importants (casbah )et Reconversion de les
casbahl en 6quipement culturel.
restructuEtion
R6a[sation un ext6nuation Bt la r6interpretatron des principes
urbanistiques et architectuEUx sur te mdre bati das ksou6 (
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parcours permettant la
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III.7 Intervention urbaine :
Sch6ma doam6nagement :

Aprds le bilan diagrostic on a ddduit une zone sensible regroupant des espaces majeurs et

n6cessitants un am6nagement sp6cifique :

Noffe zone d'intervention 6tait provoqu6e par les trois faits:

-Par rapport d la concentration sur le parcours centralisant.

-Par rapport aux trois casbahs.

-Par rapport aux terrains disponibles.

III.7.1.
Le Projet urbain

-La r6animation et la mise en valeur des parcours qui relient les monuments historiques.

-revalorisation de parcoure matrice et R6am6nagement de places publiques qui donne sur

le parcoure matrice et am6nagement d'un nouvelle place i I'entr6e des ksours .et cr6ation

d'un porte urbaine i ['entr6e de Akabli et porte urbaine a 6chelle de entit6.

-Redonner la valeur historique d l'enceinte par la restitution de la muraille et la cr6ation

des parcours permettant la visite de cette demidre.

-Rdam6nagement et revalorisation des places publiques et rahbats.

-Rdnovation et revitalisation de center d'acculd entre la ville et kasbaht et palmier.

-Requalifications le parcours matrise vers sidi mahmode.

-Restructuration les cite OPG.

- R6habititation et restauration des monuments historiques et 6quipements importants
(casbah) et Reconversion de les casbaht en 6quipement culturel : La potentialit6

touristique, naturelle qui existe i <tAkabli> qui oflre des activit6s touristiques Sont:
*partie (casbah argchache) h6bergement pour les touristes et I'artisanat et le
traditionnel
* (casbah zaouia) des 6quipements 6ducatif (6coletouristique : revaloris6 les

technique traditionnelle (l'agriculture et la foggara et afrage).
* (casbah lm-aosor) ruine *kasbah tdmoin.

kasbf
bal-kaya

Fig 48: h€bergement pour
les touristes et I'artisanat et
le traditionnel.

k6sbah

\t()sQt.'t l:

'l) 'i:ri\l'

Fig 49: nine
*kasbah t€moin
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Principes d'intervention :

Introduction :

Le centre de pr6servation de la m6moire collective est un projet qui d pour objectif de

d6velopper KSAR A travers la sauvegarde de son patrimoine mat6riel et immat6riel et le

transmettre par la formation, et aussi, offrir ce patrimoine au public pour que se soit

rentable et durable dans le temps. Ce projet vient de compl6ter les activit6s (pratique) qu'on

a affect6es dans KSAR.

a-Choix de terrain

Le terrain de projet est la kasbah qui situ6 au l'entr6e de ksar.

-L'6tat g6n6rale de la kasbah est ruine.

-Le projet occupe une position importante se caract6rise par :

-Proximit6 de I'ancien ksar qui repr6sente elle-mOme un patrimoine b6ti, donc on peut

relier le projet d la kasbah.

-L'ouverture sur les differentes potentialit6s paysagdre, tel que : la vue vers les palmeraies'

-situation dans un microclimat cr6e par les palmeraies situ6es au West de projet.

Le projet du Kasbah arch6ologique i Akabli consiste d r6aliser des bases

architecturales pour la r6alisation d'un projet.

l. Le centre de r6interpr6tation (revalorisation des technique

traditionnelle)c' est un projet qui d pour objectifde d6velopper KSAR ZAOTIIAA

travers la sauvegarde de son patrimoine mat6riel et immat6riel et le transmettre par la

formation, et aussi, ouvrir ce patrimoine au public pour qu'il soit rentable et durable

dans le temps. Ce projet vient compl6ter les activit6s (pratique) qu'on a affect6es dans

les ksour d'Akabli.

a-Choix de terrain

Le terrain du projet est localis6 d la kasbah zaouia qui prdsente l'avantage du voisinage de

l'ancienne mosqude et les deux tissus traditionnels en ruine.

Le projet occupe une position importante et se caractdrise dgalement par I'ouverture

visuelle sur les diffdrentes potentialit6s paysagdre, tels que : I'erg et la palmeraie.

b-Concepts utilis6s dans le projet :

Les concepts utilis6s dans le projet sont d6duits des dtudes analytiques r6alisdes sur la

kasbah (zone d'intervention) d'une part, et la situation du projet et les potentialit6s offertes

par le site d'autre part, afin d'aboutir aux objectifs voulues.

1-La coh6rence :
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lntervenir d'une manidre dont tous les 6l6ments du site et du projet se tiennent et

s'harmonisent ou s'organisent logiquement. Sans causer la perte de l'image de ce site.

< La coh6rence peut avoir sa logique inteme, alors que cette logique n'est pas admise par

les sciences naturelles et la construction >, elle pourra 6tre ilnterpr6t6e par un choix

d'orientation, un effet de ressemblance et une certaine proximitd.

Donc pour aboutir d cette coh6rence, il faudrait avoir surtout une compl6mentaritd entre

environnement et projet architectural.

2-La lisibilit6 :

Les quatre tours (Bardja) qui assure la communication verticalement entre le R.D.C et

l'6tage constituent des 61dments monumentaux.

3-Symbolisme :

Pour les fagades on a utilis6 les 6l6ments architectoniques qui se r6f6rent d I'architecture

traditionnelle de la r6gion et I'architecture n6o-soudanise , (forteresse, arc en plein

cintre,...).

c-Formalisation du projet :

-l' assiette du projet c'est le m6me forme de la kasbah pour respecter et r6cup6rer la forme

ancienne da la kasbah.

-Programme du centre de r6interp16tation (ANNEXE)

2. Auberge (dar-diel):Dar Diyaf c'est un petit h6tel de style traditionnel, pour notre

cas c'est un style arabo-musulman, ce choix est motiv6 par l'inexistence actuellement

d'espace pour prendre en charge les visiteurs. Aussi cet 6tablissement se veut une

continuit6 pour le centre de recherche of les chercheurs peuvent 6tre h6berges et

restaurds.

a-Choix de terrain
Le terrain de projet est le kasbah argchache qui situd au int6rieure de ksar argchache, a

proximit6 de la mosqu6e et cimetidre et Rahbah.

-L'6tat g6n6rale de la casbah est ruine sauf le mur ext6rieur..

-Le projet occupe une position importante se caract6rise par :

-Proximit6 de I'ancien ksar argchache qui repr6sente elle-m6me un patrimoine bAti, donc

on peut relier le projet ir la casbah.

-Le projet du Kasbah arch6ologique i Akabli consiste i r6aliser des bases architecturales

pour [a r6alisation d'un projet.

l-L'id6e de conception :

L'id6e du projet est basde sur 3 6tapes principales qui peuvent aider d construire un projet i
une rdf6rence historique qui consiste d proposer une architecture qui a une sp6cification

environnementale el cu lturelle.
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l-Observation:
Par rapport aux 6tudes g6n6rales du Ksar on peut observer les 6l6ments suivants :

o l'6tat actuel.

. I'architectue du Ksar.

o la fagon de vivre, les transactions de I'homme ksourien et sa relation avec les

espaces publics et priv6s.

2-Restructuration :

Par rapport aux 6tudes on peut poser des 6tapes de constitution du projet sans toucher le

tissu du Ksar:

-La conservation sur la forme gdn6rale de la gasbah:

les murs extemes (Essoure).

Les sept tours (Bardjas).

-Par rapport aux passages principaux dans la kasbah on peut methe des axes qui aident

dans les divisions du projet.

-La cr6ation des patios dans les ilots du projet qu'on peut lier avec la cour centrale.

-Conserver les terrasses des maisons d'h6bergement.

3-Am6nag6 :

On considdrer trio objectifs voulues :

o La coh6rence : < La cohdrence peut avoir sa logique inteme, alors que cette logique

n'est pas admise par les sciences naturelles et la construction >,

o La lisibilit6: Les sept tours (Barja) qui assure la communication verticalement

entre [e R.D.C et l'6tage.

o Symbolisme : Le projet est bas6 sur I'exhibition, la relation entre les architecture et

I'environnement et 9a se r6alis6 i travers I'utilisation du m6me symbole

architecturale du Ksar (les murs, les portes et les fen6tres) et aussi les sp6cifications

de la zone.

L'intervalle historique du projet:
Le but du projet consiste d utiliser l'architecture pour renforcer le tourisme, le

sociale et l'6conomie A Akabli.
L'architecture: D'aprds les donn6es pr6c6dentes du projet, Il est fini la construire de

projet dans des plusieurs niveaux:

-L'activation des donn6es (l'environnement, etc.).

-L'activation de parcoure touristique qui consid6rer comme I'entr6e principale du projet.

Le plan : nous avons essay6 de cr6er un plan qui s'accorde avec la g6om6trie du kasbah ,

Les fagades :

Pour la technique des fagades nous avons relid le projet I'architecture locale, et aussi pour

la technique des 6l6ments utilis6s en partant des architecture qui ont eu une influence sur

I'architecture i Akabli.
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III.7.2 Projets architectural :

R6alisation de l'extension et la r6interpr6tation des concepts

traditionnels de production du cadre bati.

Principes d'intervention :

Pr6sentation de Site d'intervention :

Notre zone d'intervention est situ6e entre le ksar zaoiua .

''-
)

-'.+,a

I

*Recommandations du PDAU akabli:
Les Directives de 1996 pour la reconstruction et le d6veloppement recommandaient

certaines directives couvrant differentes domaines:
. Des lacunes sp6cifiques pour l'expansion des groupes de population et la qualitd des

installations A construire. En cons6quence, les diverses recommandations qui couvraient
notre domaine d'6tude 6taient les suivantes:

La zone d'6tude a 6t6 d6termin6e par:

Plan d' occupation des sols (02) 62 ha (noter que la superficie r6elle de 200 hectares)
. Restructuration des bdtiments existants.
. Renouvellement des structures ftagiles.
. La cr6ation de zones vides qui peuvent etre agrandies pour raccourcir I'angle vers le nord
pour les relier d la rdgion d'Al-Mansour d long terme.
. La proposition de crder une route directe vers un nouveau centre pour 6viter les deux

tombes.
. Ddterminer la hauteur maximale admissible des bAtiments (R + 2) adjacente aux routes
principales
. D6terminer la hauteur maximale admissible des b6timents r6sidentiels avec (R + 1)
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* Installations propos6es:
Equipement programm6 sur la base de l'6tude des Directives de D6veloppement et de

Reconstruction 1996:
. Proposition de 394 logements pour une personne.

. Classe d'6cole primaire (B) M 6 sections d'une superficie de 21500.

. Une salle de soins d'une superficie de 300 m 2.

. Maison de lajeunesse d'une superficie de 800 m 2

La capacit6 du plan planifi6 est la suivante:120 hectares. Et le taux de 30 logements / ha.

Limites de I'aire d'intervention :
. Au Nord-ouest par le terre

vierge et foggara,
. Au nord-est par le dune de

sable (erg) ,

. au sud-ouest par le tenain

du habitations de Ksar

zaouia -

. au sud-est par terre vierge

et foggara et la limit6 de

ksar .

-a

,

Le choix de site : Aprds l'analyse
et le diagnostic que nous avons

fait, on a remarqud que ce terrain est libre, en plus
sa position dans la zone des doublements
(continuitd urbaine) de ksar, cette partie c'est ce qui
nous a pouss6 d choisir ce site, on asseyant

d'am6liorer et d'achever la qualit6 urbaine.

Le projet: Aprds avoir pr6sent6 les probldmes de

I'aire d'intervention et cr6dit sur Recommandations

pour les (PDAU AKABLI) nous avons proposd un

projet qui peut r6gler ces probldmes et donner une

animation a ce quartier, notre projet est une

nouvelle site la r6interpr6tation des principes

urbanistiques et architecturaux sur le cadre biti des

ksours (maisons traditionnelles) soutenu par

habitations et qui vient pour renforcer la structure

d'6quipements dans notre zone.

r

Fig 52: plan de situation du ksar

zaouia. Source : 'fond de carte'DUC.

-
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Orientation : Le projet est orient6 vers l'erg (est)
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L'objectif de projet : De par sa position i proximit6 de ksar zaouia; notre objectif est

d'avoir une continuit6 avec le tissu traditionnel.

Accessibilit6 : Le projet est accessible Au Nord-ouest par le parcours de doublement du

ksar, au nord-est par le dune de sable et au sud-ouest par les habitations de I'ancien Ksar
zaouia,au sud-est par terre vierge et foggara et la limitd de ksar .

Les principes de I'am6nagement sont a trois 6chelle :

1-A l'6chelle du site
2-Al'echelle du I'entit6.
3-A l'6chelle de 1'unit6 d'habitation.

A -l'am6nagement ir l'6chelle du site :

(r
+

-cr6ation un vois mdcanique qui relie le
parcoure matrise de ksare avec nouvelle cite.
-Une cr6ation de bande vdg6tale pour articuler
le ksar avec le nouveau site.

-Cr6ation des portes urbaines.
-Projeter des placettes i I'int6rieure du
groupement (les rahbates ) et d'articulation entre
les deux tissu (le ksar et le nouvelle site).
-Cr6ation une aire d'habitat (suivant la logique
de ksar).

B - L'am6nagement ir l'6chelle de I'entit6
-Cr6er des aires de stationnement d proximit6
des ilots.
-Projeter des 6quipements pour renforc6 la place

centrale ; et cr6er le dynamisme urbaine.

-Cr6ation des petites places entre les groupes

d'habitats.

-Cr6ation des voies pi6tonnes entre les

groupements d'habitats.

C- i l'6chelle de la maison :-l'entrde .

-Le patio.

-L'escalier.

-Le skifa...

Fig 55:Yue sur Schdma de

principe d'habitat

ol
ol

Fig 54:Yue sur Sch6ma de

orincioe du I'entit6..
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*Nous avons choisi I'ilot le plus proche de la place centrale et parcoure pour composer

notre projet, I'ilot est compos6 de 6 parcelles (habita et 6quipement bibliothdque) organis6es

autour d'une placette.
tTous les projets sont implant6s sur des maisons (ruines) et respectant les principes
suivants :

composition des plans et des fagades.

-Programme de bibliothique: (AI\NEXE)

Principes d'implantation :

Principe de la composition volum6trique :

d6passe pas 2 6tages .

I'architecture traditionnelle, et chaque 6l6ment s'organise autour d'un espace central
le patio.

Principe de composition des fagades :

jonction entre I'ancien et le nouveau.

Les techniques et mat6riaux de construction utilis6s :

Nous avons choisi le B T C comme mat6riau de construction des
murs et les tronc de bois rouge pour les plancher.

L'6paisseur des murs porteurs sera sup6rieure ou dgale d 50 cm pour
les murs ext6rieurs et pour les murs int6rieurs 45 cm au RDC et
35 cm i l'6tage.

-Il est recommand6 une hauteur sous-plafond de 3,75 m du fait de
l'importance de la hauteur des planchers proposds..

-Le plancher portant sera constitud de poutrelle en bois rouge avec des
voutains en tronc de bois et les produits stabilisants (chaux) et la terre et
carrelages. Il sera d6doubl6 par un plancher traditionnel d base de

solives en tronc de palmier pour des raisons d'int6gration aux
sp6cifi cit6s architectoniques locales.

-l'6tanch6it6 sera prise en charge par la proposition des

pentes revOtues en timchent, dtanch6it6 saharienne (mortier
hydrofuge) ou en rev6tement en tomettes de terre cuite pour
les terrasses accessibles.

Les rev€tements au sol seront r6alis6s en tomettes de terre
cuite et les espaces humides recevront des faiences

Fig 56-57-5&59 : techniques et
mat6riaux de construction utilisds
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Conclusion gdndrale :

La vision des quartiers anciens d l'heure aotuelle montre bien le
changement qui a amen6 ce patrimoine historique dans son caractdre

architectural et architectural, avec la participation de plusieurs acteurs et

facteurs 6conomiques et naturels, surtout si l'on sait qu'il existe une id6ologie.

De ce point de lue est venue I'id6e de restaurer les anciens palais de

Akabli en analysant les unit6s constitutives du palais pour farre face aux

problernes que vous rencontrez et chercher des solutions pour atteindre un

plan qui reponde aux besoins de la population , Et assure leur confort cat nous

avons crd€ des extensions des palais existants qui expriment le style ancien

avec une touche moderne, et creent des espaces st creent un mobilier

appropri6 d leurs utilisations.

.Nous esp6rons 6galement que les 6tudes seront intensifi6es sur de tels

sujets et que des 6tudes superficielles sur I'analyse du patrimoine ne seront pas

16alis6es.

Urban dans les villes anciennes, sans penser d trouver des m6canismes

pour pr6server ce patrimoine, ou tout au moins profiter de ces id6es dans la

conception de la biologie modeme.

Notre objectif principal 6tait de crder une expression parmi les

diff6rentes sffuctures architecturales de l'histoire, d'intervenir sur le Palais du

Coin pour le foumir sur un 6tage vacant, en plus de son emplacement pour les

extensions architecturales de ce palais. Des palais historiques et des activites

int6g6es qui pr6servent I'identit6 des lieux.

Pour y pawenir, nous avons mis au point une s6rie de proc6dures, dont

l'enldvement d'un tissu r6sidentiel sur ce terrain pour jouer le r6le

d'expression dans le style des palais, accompagnd de plusieurs installations

urbaines pour r6pondre aux besoins de la vie quotidienne. Al-Omrani Al-
Qasuri, gravement n6gligd et abandonn6.

Notre projet architecfural, qui est un nouveau quartier, se refldte comme

une structure alternative d l'ancienne vie qui obdit d l'architecture infl6chie et

renforce ainsi l'ancienne touche dans un costume moderne qui caractdrise le

mode de vie de la communaut6 Kabalawi.

De ld, on peut dire qu'il est temps de penser, de se rencontrer et de

craindre de protdger le reste de ces quartiers et de les soulager de leurs
probldmes et de leur redonner leur prosp6rit6 et leur peine en combinant
plusieurs efforts politiques et sociaux.
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ilot urbail . m€moire de master 2. architecture et habitat .2015

* berrahal, la roui, kasmi.insertion du ksar hammad dans une dynamique touristique
durable. m6moire de master 2. architecture. Bechar 201 1.

* boutadara , mekadem .la mise en valeur de ksar de trnassekht. m6moire de master 2.

architechue. bechar 2008.
* haibaoui ,rrekadem .revalorisation et r6habilitation dans le ksar Adgha d Adrar.

m6moire de master 2. architecture. Bechar 2009.
;.. kadri. revitalisation des centres historiques (centre historique de Mostaganem). master

2 a.rchitecture et projet ubain



Document multim6dia, revues, articles :
.! PDF. ; problimatique de l'espace ksourien dans le touit le Gourara et le Tidikelt

(pr6sentd par Mr. hammouzine Mohamed Salah ing€niew en chef et chef de service
logement i la dlep d'Arlrar).

* You tube.
{. p. laureano : < les ksour du Sahara algdrien >.
.i. sites m6diatiques
* Tidikelt Wikipedia files.
.t http : masdar city .com.
.t carte duc Adrar
.1. www.google.com
* Google erat
.i. http://www. Eglpte nouveau gourna.com
.!. voient l. le Tidikelt, l. Fouqu6, Oran, 1909,p.49-53.
* http://www. jazan . city .com. /d'Arabie saoudite/
.1. http://www. Eg)4rte nouveau gouma.com
* 20 1 #.:Jt _rl_ll .+Yr .jlrl ;Jjh \r$l i+U liri iltL
.t rapporte de pos (02) d'atbeli lere phase final.
+ PDF .L'architecture domestique en terr€ ente preservation et modernit6: cas d'une

ville oasienne d'Algdrie "Aoulef' H. Boutabbal, M. Milil, S.D. Boutabba'z I Institut of
urbain techniques, Universit6 of M'sil4 Alegria 2Departement of Architecture,
universit6 of Biska

* Dictionnaire de l'urbanisme et de I'am6nagement Pierre Merlin et Frangoise Choya.
* Recueil de r6cits et l6gendes sur l'histoire des ksorus de Akabli. Bibliothdque

communale de Akabli,
* resneindre le juge Cheikh al-Faqih Hamza bin Haj Ahmed Ben Malik al Foulani

Kablawi et le cheikh Mohammed al Amin bin Sidi Azizi Akbawi al Kinti et 6galement
houv6 dans la lettre l'6tudiant Tuhami bin Abdul Qader Hiyouni et Sayed Ahmed
Boselem Faqih Tit.
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-Programme du centre de r6interpr6tation:

L'accueil

-Hall d'ent16e

Administration

-Bureau directeur

-Bureau secr6tariat

-Bureau
gestionnaire

-Bureau

comptabilitd

Carrefour des
artisanats

-Clubs des artisanats

Exposition

- Hall d'exposition

Annexes

-Cafeteria

-salle de

Stockage

- 02 locaux

techniques

-Vestiaire

-Sanitaire

homme/fem
me

-Magazine

-lnfirmerie

-02 Maisons

Carrefour des
artisanats

-Clubs des
artisanats

-formation et
apprentissage
(Atelier de
l'agriculture,Atelier
de foggara, Atelier
de afrage, Atelier
de bijouterie,
Articles
m6nagers, Atelier
de Tissage,
Atelier de
Poterie, Cuisine
traditionnelle)
-salle El-folklore
-salle Alhiraf
-salle archives

production



Programme de I'auberge (dar-dief):

-Restaurant

-Restaurant

traditionnelle
-Cuisine

-Cafeteria
-Chambre froid
-2bureau

-salle de Stockage

-Stockage Mat6riel
-Vestiaire

hommefemme
-Sanitaire

homme/femme

L'accueil

-Hall d'entr6e
-sdjour

traditionnel
-Salle orientation

information

Administration

H6bergement

*maison

- les chambres

- Rahbah

-cuisine

-douche

-w.c

-terrasse
tchambre individuel

avec sanitaire
*maison t6moin

-salle de pridre

-bibliothique
-salle de jeux-infirmerie

-salle d'internet
-Agence touristique
-Locaux technique

restauration

-Bureau directeur

-Salle de r6union

-Bureau

secr6tariat

-Bureau

6conomiste

-Bureau

gestionnaire

-Bureau

comptabilit6

-Bureau archive

-Sanitaire

les annexe



-Programme de bibliothique :

L'accueil

-Hall d'ent16e

Exposition

- Hall d'exposition

Carrefour des
artisanats

-Clubs des

artisanats

Annexes

-salle de

Stockage

- locaux

techniques

-Sanitaire

homme/fe
mme

Administration

-Bureau directeur

-bureau de

gestionnaire

-reception

-Bureau

secr6tariat

-Bureau archive

production

- salle de lecture jeunesse
-salle polyvalente

-bibliothdque

- clip + salle de stockage

-formation et
apprentissage (les ateliers
artisanaux)
-lnitiation nformatique
-mediateur
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Enqu6te sur site

01. L'approche anthropologique
La compr6hension de I'architecture au niveau anthropologique d6pend de plusieurs visions

li6es aux pratiques religieuses, mythiques et culturelles.

Les adeptes de cette position lui approprient diff6rentes appellation.

02. Pourquoi utiliser cet outil
En 6valuation ?
L'enqu6te par questionnaire est un outil d'observation qui permet de quantifier et comparer

l'information. Cette information est collect6e auprds d'un 6chantillon repr6sentatif de la
population vis6e par l'6valuation. Un questionnaire est un ensemble de questions construit

dans le but d'obtenir I'information correspondant aux questions de l'6valuation. Les

rdpondants ne sont pas sollicit6s pour r6pondre directement d celles-ci : un bon

questionnaire ddcline en effet la probl6matique de base en questions dl6mentaires

auxquelles le rdpondant saura parfaitement r6pondre. Les enqu6tes combinent souvent

deux formes de questionnaire, avec une dominante de questions ferm6es et quelques

questions ouvertes, plus riches mais aussi plus difficiles e traiter statistiquement. (Daniel

Pinson).

02.1. Le questionnaire ferm6
Dans un questionnaire ferm6, les questions imposent au r6pondant une forme pr6cise de

r6ponse et un nombre limit6 de choix de r6ponses. Les questionnaires ferm6s sont utilis6s
pour obtenir des renseignements factuels, juger d'un accord ou non avec une proposition,

connaitre la position du r6pondant concemant une gamme de jugements, etc.

02.2. Le questionnaire ouvert
Dans un questionnaire ouvert, la personne interrog6e ddveloppe une r6ponse que

I'enqu6teur prend en note. Dans ce cas, I'enqu6te par questionnaire ouvert ressemble d un

entretien individuel de type directif. Une question ouverte laisse la r6ponse libre dans sa

forme et dans sa longueur.

02.3. Quels usages peut-on faire de I'enqu0te par
Questionnaire en 6valuation pays ?

L'enqu6te par questionnaire est l'outil qui, dans une 6valuation pays, pelmet le mieux de

collecter des informations auprds de la population avec possibilit6 de comparer et

quantifier le poids respectif des opinions exprim6es. Il convient particulidrement pour

connaitre le degr6 de satisfaction des b6n6ficiaires finaux. Le questionnaire ferm6 pr6sente

l'avantage de permettre un traitement statistique i un co0t limitd. Il peut en cours de

r6alisation se rdv6ler inadaptd si l'6valuateur s'apergoit que certaines questions n6cessitent

d'6tre plus finement analys6es. En faisant le point quotidiennement avec les enqu6teurs,

1,
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-
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l'6valuateur peut d6cider d'approfondir certaines questions au cours des entretiens, voire

d'ajouter aux questions des sous questions permettant une analyse plus fine.

3. L'application de l'enqu6te par quesdonnaire :

Pour donner plus d'6paisseur au contenu du travail et afin de pallier au manque

d'informations et de statistiques, plusieurs enqu6tes de terrains ont 6t6 effectu6es sur la

Base de questionnaires d'enquOte auprds des habitants des quartiers de Akbli L'instrument

utilis6 sera compos6 de questions ouvertes pour mieux atteindre les objectifs de ce

m6moire.

Le questionnaire est structurd autour de deux (02) volets :

Le premier volet comprenant les caract6ristiques socio-6conomiques des enqu6t6s, le

deuxidme portant sur l'environnement physique et la qualit6 de vie de quartier d'6tudes.

La qualit6 du cadre de vie des habitant a 6tE 6valu6e i partir de leurs r6ponses sur

l'existence ou l'absence des critdres pr6cis comme les espaces publics, les types

d' habitation le mieux adapte, le confort ext6rieure/int6rieure. . . etc.

4. Analyse d'enqu6te
En raison de la nature de I'objet de recherche de cette m6moire et d'enrichir une partie de

I'information factuelle nous compldtons le formulaire de recherche puisse 6tre distribu6 d

un 6chantillon de r6sidents du ksar sahel (Akbli) (formulaire 20) pour nous fournir cette

information, oir elle r6pond aux questions sur la forme sont les suivants :

Sexe :

sexe nombre valeur o/o

homme 10 50

femme l0 50

total 20 100

age

nombre valeur o/o

moins de 25 ans l1 55

09 45

total 20 100

1. ancienne r6sidence:

nombre valeur o/o

le m6me r6sidence 10 50

de l'ancienne
kasbah

07 35

03 15

total 20 100

r homme

r femme

-25!

)25a)
I Le meme

16sidence

E de l'ancienne
Kasbah

r de I'ext6rieur
du palais

_E_

OJ,:
l6
OJP

<qJ
5(,
c

2

l'age I

25 et plus 
I

de I'extdrieur du I

palais 
I

I



nombre valeurYo

bon 07 35

moyen l1 55

mauvals 02 10

total 20 100

2. comment est la maison?

3. si on vous un

4.

I Bon

I Moyen

I Mauvais

vous?

r Logement
dans le
m€me qua

r dans un
quartier
moderne

utiliser des mat6riaux traditionnels ou des mat6riaux modernes?

I mat6riaux
traditionn
els

3 mat6riaux
modernes

5. le facteur vent a-t-il 6t6 pris en compte dans le placement des logements dans votre

I
I oui

I non

6. y a-t-il une pidce, un rahbat et makhzan et un stah avec une chambre et des toilettes
dans votre maison?

nombre yaleur Yo

oul 16 80

non 04 20

total 20 100

7 est 1'6tat de la vieille maison?

I oui

non

_l
I Bon

r Moyen

I Mauvais

OJ2
t)'l

=
o

P
<q)
f
d
c

3

J

nombre valewYo

13 65logement dans le
m6me qua

dans un quartier
modeme

07 35

20 100total

nombre valeur oZ

07 35mat6riaux
traditionnels

65mat6riaux
modemes

13

total 20 100

nombre valeur Yo

70oul t4

non 06 30

total 20 100

nombre valeur Yo

30bon 06

moyen 07 35

mauvals 07 35

total 20 100

I

t_



rahbat toutes les pratiques quotidiennes

repos6 et les loisirs- dormirkaous elkharif

dormir et repos6stah

repos6 et dormir- recevoir des invit6skaous

9

8. sont les utilisations ont lieu dans

avez-vous choisi de vivre dans ce quartier?

10. les rues sont-elles couvertes d' dans le palais?

11. comment la ventilation i I'int6rieur du quartier?

12. le vent cause-t-il des bldmes dans le

13. avez-vous les installations n6cessaires?

I lncitation
immobiliEre

I Pour des raisons
familiales

r La proximiti du
travail

r lui appartiennent

I Aucun autre lieu

E non

-J

I

L

I oui

I BON

Mauvais

Moyen

I oui

I non

ou

non

OJ

OJ

=
L
f
OJ

<(u
l
U
c

4

valeur ohnombre

incitation
immobilidre

00 00

pour des raisons
familiales

08 40

00 00la proximit6 du
travail

lui appartiennent 11 55

01 05aucun autre lieu

total 20 100

nombre valeur Yo

oul 05 25

non l5 75

total 20 100

nombre valetxoh

bon 09 45

moyen 08 40

mauvals 03 15

total 20 100

nombre valeur oh

oul 14 70

non 06 30

total 20 100

-l

valeur oZ

oul 15 75

non 05 25

total 20 100

I l
nombre



nombre valevrYo

our 04 20

16 80non

total 20 100

14. avez-vous des

15. les routes de votre

16. selon

des libres, un parking?

I oui

nonI

sont-elles larges, couvertes, souffrant de veuvage

I

I routes pavdes

I larges routes

E routes
couvertes

sont les de base des mineurs?

I r6f6rence en

urbanisme

* ses principes ne

sont pas

compatibles avec

les exigences de

la vie moderneL-
17. remarque dans la construction de nouvelles constructions repose sur des mat6riaux de

construction modernes et se de mat6riaux de construction locaux pour quelle raison?

I non-
conformit6
technique

r manque de
pertinence

climatique

r manque de

mat6riaux

18. sont les besoins du
de routes

6clairage
public

s combinaison
de salet6
domestique

OJ
.=
vl

f
OJ

<oJ
:,(,

5
OJ

nombre valeur Yo

0l 05routes pav6es

larges routes 04 20

routes couvertes 01 05

t4 70les routes souffrent
de veuvage

total 20 100

nombre valeur o/o

r6f6rence en
urbanisme

10 50

ses principes ne sont
pas compatibles avec
les exigences de la vie
modeme

10 50

20 100total

nombre valeur Yo

non-conformit6
technique

10 58.82

manque de pertinence
climatique

03 17.64

manque de mat6riaux
locaux

04 23.52

total 17 100

classifi
cation

nombre valeur
%

construction de routes 0l 09 45

5clairage public 03 02 10

combinaison de salet6
domestique

04 02 l0

reconstruction de
maisons endommag6es

02 07 35



l'espace nombre valeur oh

rahbat 06 30

02 10

kaous elkarif 06 30

06 30

total 2A 100

19. si vous avez votre maison sont les endroits qui pourraient 6tre propos6es ?

20.quels sont les 6quipements qui peuvent 6tre
d6velopp6es dans des divers domaines ?

nombre valeur
%

habitats nouveaux a2 10

loisir 04 20

touristiques 02 10

6ducatifs 05 25

la sant6 02 10

l'artisanat 05 25

pour et

r habitats
nouveaux

r loisir

G touristiques

r 6ducatifs

Quelques remarques g6n6rales sur les mineurs :

o Absence de sym6trie dans les interfaces et les unit6s de couleur.
. Une absence totale de services publics due au flux de trafic n6gatif.
o Construire des logements avec des mat6riaux de construction modernes avec un

design qui ne convient pas aux sp6cificit6s de la r6gion.
o La route du palais souffre d'un manque de configuration important.
r L'existence de vieilles habitations avec des logements modemes et c'est ce qui

fausse la vue du palais.

o Peu de lumidres publiques.
o Un ancien palais historique avec un titre qui possdde un 6norme potentiel culturel et

intellectuel mais qui est marginalis6 et son diveloppement se d6t6riore en raison de

la faillite de ses fondateurs.
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