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RES.JM E

REVITALISATION DU KSAR DE TIMIMOUN

Projet de reconver§on del'4hem Sdi brahim en un centred'inter prâation du
patrimoine culturd dela rQion du Gourara

Les ksour produil d'une sont le culture savante et d'un ensemble de valeurs morales qul

caractérisent un savoir habiter le territoire désertique , ils représentent un patrimoine grâce à

leur valeurs et leur qualités architecturales, ils se caractérisent par une architecture tlpique
fortement liée dans I'histoire par la captation de l'eau et la üsponibilité des matériaux de

construction et aussi la spécificité de I'environnement géomorphologique.

Le ksar de Timimoun comme tous les ksour du Sud Algérien connait un état de dégradation

avancé et une transformation quotidienne qui pourrait avoir pour conséquence la perte de ses

multiples valeurs. En conséquence il y a lieu de réflechir à la meilleure shatégie pour la mise

en valeur de ce patrimoine architectural qui risque de disparaitre avec ses valeurs culturelles.

Pour essayer de résoudre les problèmes rencontrés, Il s'agira d'adapter cette structure à la vie

modeme, par d'enclencher la dynamique de préservation les traditions culturelles de la
population du ksar de Timimoune, mais aussi d'insérer le ksar dans la dynamique urbaine de

Timimoun.

Ce travail tente d'ouvrir la réflexion sur la manière d'intégrer de nouveaux projets au sein de

milieux saharien , il s'articule autour de trois parties. Le premier se base sur le constat

généralisé du niveau d'altération de ce patrimoine. Le second consiste à faire ressortir les

notions et concepts liés à notre problématique et de leur donner des définitions. Elle consiste

également à analyser des exemples de cas similates pour en tirer les démarches à suiwe pour

nofe projet. Enfin, le demier point offre une proposiüon concrète de reütalisaüon du ksar

par la reconversion fonctionnelle d'un agham en centre d'interprétation du patrimoine

ksourien dans une démarche globale de réinsertion du Ksar de Timimoun dans le périmètre

urbain contemporain.

M ots dê : Mlieu oasien, Ksour, Agham, Revitalisation, Reconversion, Centre

d'interprétation,
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ABSTRACT

REVITALIZATION OF TIMIMOUN KSAR

Project to ænvert aghern sdi brahim into a curturar heritage interprdation 6rter in
the Gourara region

The ksour produced by one are the learned culture and a set of moral valuesth at characteize
a knowledge to inhabit the desert teritory, they represent a heritage thanks to their values and
their architectural quarities, they are characterized by a tÿpicar architecture strongry rinked in
history by capturing water and the availability of building materiars and also the specificity of

the geomorphological enüronment.

The ksar of rimimoun as all ksour of southem Argeria knows a state of advanced degradation
and a daily hansformation that courd result in the loss of its multipre values. conse{uently,

there is reason to think about the best strategy for the enhancement of this architecturar
heritage that risks disappearing with its cultural values.

To § to solve the problems encountered, It will be a question of adapting this sfucture to the
modem life, by starting the dynamics of preservation the culturar traditions of the popuration

of the ksar of Timimoune, but arso to insert the ksar in the urban dynamics of rimimoun.

This work attempts to open the reflection on how to integrate new projects within saharan
circles; it is organized around three parts. The first is based on the generalized observation of
the level of alteration of this heritage. The second is to highlight the concepts and concept;
related to our problem and to give them definitions. It alsà involves analyzing examples of

similar cases to draw the steps to follow for our project. Finary, the last point offers a
concrete proposar for the reütalization ofthe ksar by the functionar 

"onu..rio, 
ofan agham

into an interpretation center of the Ksour heritage in a global approach ofreintegration of the
Ksar of Timimoun into the contemporary urban perimeter.

Kelrrords : oasis Environment, Ksour, Agham, Revitalization, Reconversion, Interpretation
Center
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Cha itre I : INTRODUCTIF

I.l.INTRODUCTION

1.1.1 Thématiquegârâaledu maser << ardritedured projd urbain » :

La problématique générale du master 'Architecture et projet urbain' s,inscrit dans le
cadre des études concernant le contrôle des transformations de la forme urbaine, au sein de
l'approche morphologique à la ville et au terriüoire. Elle s'insère dans le large corpus des
recherches urbanistiques critiques sur le contrôle et la production des formes urbaines en
réaction à I'approche fonctionnaliste de production de la ülle des années 195G70 qui
recourrait aux modèles de l'urbanisme modeme. Elle priülégie le fonds territorial comme
fondernent de la planification des ensembles urbains et strpport (réservoir, matrice affectée
par des structures multiples) pour définir et orienter leur aménagement : les forces naturelles
qui ont assuré par le passé le développement organique des villes seront mises en évidence
pour constituer le cadre nécessaire à la compréhension des rapports qu'entretiennent ces villes
avec leur territoire. s'appuyant sur le considérable capital de connaissances produit et
accumulé au cours du temps par la recherche urbaine, la recherche urbanistique investit
actuellement, d'une manière particulière, le domaine des pratiques nouvelles st des
instruments nouveaux de projet ainsi que les nouveau( moyens de contrôle de l,urbanisation
et de ses formes. Dans ce vaste domaine (de contrôle de 1'urbanisation et de ses formes), le
master 'Architecture et Projet urbain' soulève tout particulièrement la problématique
spécifique de la capacité des instruments d'urbanisme normatifs et réglementaires en vigueur
à formuler et produire des réponses urbaines adéquates aux transformations que connaissent
les ülles dans leurs centres et périphéries. Les pratiques de I'urbanisme operationnel (à
finalité strictement programmatique et fonctionnaliste) nécessitent une attitude critique de la
part des intervenants sur la ville : c'est le projet urbain qü constituera l,apport spécifique de
I'architecte dans la pratique plurielle de I'aménagement de la ülle, correspondant à une
nouvelle maniere de panser l'urbanisme. Le projet urbain deüent alors un élément de réponse
possible pour la reconquête de la fabrication de la ville face à la cdse de l'objet architectural
et à la crise de l'urbanisme, devenu trop réglementaire.

Plus qu'un concept ou qu'une grille de lecture historique des phénomènes urbains, la notion
de

projet urbain sera dans les années 70 l'expression qui « cristallisera les divers aspects de Ia
critique de l'urbanisme fonctionnaliste, et simultanément, celle qui exprimera la revendication
par les architectes d'un retour dans le champ de l,urbanisme opérationnel >>l

Au cours de la décennie qui suiw4 parmi les différents auteurs et théoriciens du projet urbair,
Christian Devillers se distinguera sur la scène architecturale comme auteur - et acteur- dont la
contribution épistémologique sur le thème du projet urbain sera la plus conséquente,

1 Bonilto J. L., Contribution à une histoire critique du projet archirectural et urbain. Thèse d'H.D.R., Laboratoire
INAMA, E.N.S.A.Marseille, (Man 201 l)
':Devillers, ch., « Le projet urbain », in Architecture : recherche et action, Actes du colloques des 12et13mars
I 979 à Marseitle/Palais des congres, paris, Ministère de t Enüronnement et du cadre de üe, cERA,TENSBA.
concemant cet auteur, voir également : Devilrers, ch., pour un urbanisme de prqet, mai l9â3 ; et conférences
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Cha itre I: INTRODUCTIF

Après avoir rappelé les principales qualités qui font la ülle : sédimentation, complexité,
perdurance des formes pour de nouveaux usages, etc., Deviners déveroppera trois aspectd

Le premier conceme une théorie de la forrne urbaine, le deuxième aborde les méthodes duprojet

urbain, alors que le troisième s'attaque à la difficile question des logiques institutionne es etproédurales.

Il conclura par affirmer que le projet urbain « ed une pensée de Ia rænnaissance de ce qui
eS

là (...) des fondations sur lesquelles on s'appuie pour. étabrir des Ji)ndations pour d,autres q'i
viendront aprè » : une conception de l'architecture dans son rapport au lieu et à r,histoire,assurant la durabilité et Ia continuité historique
c'est l'altemative à l'urbanisme au [avers de la notion de 'projet urbain,, qui se définit enfiligrane de l'ensemble de ces propos qui nous permettront de construire une démarche de
substitution au sein de laquelle l'histoire et le territoire constitueront les dimensions
essentielles.

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

notamment de l'espace public et privé, du paysage wbain. « sans refléter une doctrine au sens
ékoit du terme, I'idée de projet urbain renvoie cependant à un point de we doctrinar qu,on
s'efforce de substituer à un autre : l,urbanisme opérationnel, et qui peut s,exprimer plus ou
moins en fonction de seuils >y'

Il s'agira alors, d'une part, de déveropper les outils de définition, de gestion et de contrôle de
la
forme urbaine et de réintroduire la dimension architecturare et paysagère dans les démarches
d'urbanisme, et, d'autre-part, situer la démarche du projet urbain enfe continuité avec les
données de Ia ville historique et référence à I'expérience de Ia moilernité.

Dans la démarche du master 'Architect,re et projet urbain', le passage analyse-projet a
constitué une préoccupation pédagogique majeure dans l'enseignement du projet *"hit""n.uret 

urbain.
Dans ce registre, on citera Albert Levy er vittorio spigai [19s9] dans leur .contributon 

au
projet urbain', qui privilégieront la dimension historique pour assurer re passage enhe analyse
et projet : la continuité historique devant permethe d'assurer la .conformation, 

du projet à (etdans) son milieu.
cette même préoccupation est abordée par Daüd Mangin et pierre panerai [1999] sous une
au..e optique : celle de la réinsertion des tlpes bâtis, majoritairement produii par i,industrie

l:9a - C.hl^slan Deüllers, Le projer urbain, et piene Riboulet, La ville
t'arsenal, 1994
1979 au colloque intitrdé Architecture : Recherche et Action au pal ais

paris d'architectes, pavillon de l,arsenal
comme oeuvre, Paris, éd. du pavillon de
3 Intervention de C h. Deüllers en Mars
des Congres de Marseille
l Bodllo J. L., L'analyse morphologique et le projet urbain dans Irtergéo-Bulletin, 1995, no t lg
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bâtiment, dans

o [.e Projet Urbain et
. Le Projet Urbain
. Le Projet Urbain en périphérie

Chapitre I : INTRODUCTIF

logique

les

en

une de
L'histoire des villes, quant à elle, nous enseigne la permanence des tracés (voieries,
parcellaires...) et l'obsolescence parfois très rapide des tissus. Il conüent donc à partir de la
production courante d'aujourd'hui (t),pes, programmes, financements et procédés constructifs
habituels des maitres d'æuvre moyens) de travailler dans une perspective nouvelle qui intègre
des l'origine une réflexion sur res évolutions et les transformations possible, d,origine
publique et privée. cette tentative d'actualiser les mécanismes et les techniques qui ont permis
de

produire les ülles, débouche ici sur des indications très pragmatiques et pratiques (tracés,
trames, dimensionnements, découpage, terminologie... ).
L'objectif principal du master 'Architecture et projet urbain, s,inscrit dans rme construction
théorique qui fait de I'abandon de l'utopie de la ville fonctionnelle du mouvement modeme et
de I'acceptation de la ville concrète héritée de I'histoire, la référence essentielle de la
démarche

du master.

La ville héritée de I'histoire est le contexte obligé d,inscription de l,architecture. En retour
l'architecture....construit la ville. Le retour à l'histoire ne signifie cependant pas le rejet
'simpliste' de la modemité pour ,ne attitude nostalgique envers ra production urbaine
ancienne : les productions architecturales et urbaines du XXe siècle nécessitent en effet une
plus large évaluation critique de leurs modèles et méthodes, suscitant de nombreuses voies de
recherche.

Au courant de I'année univetsitaire 2016/2017 et parmi les différentes optiques à partir
desquelles le projet urbain a été abordé et développé, trois thèmes ont été priülégiés :

lnstruments

centre

tissus.

d'urbanisme

historique

A travers la thématique du projet urbain, les étudiants pourront alors proposer un territoire de
réflexion et d'expérimentation sur la ville.

Dr. Arch. M. Zerarka
Porteur du master ,Architecture et projet Urbain,

Mai 2017
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Chapitre I : INTRODUCTIF

I . 1.2 Thânatique de I'Atd ier Ardlitedure d proj d urbai n en centre H isorique :

La double préoccupation qui présida, depuis un peu plus d'une décennie dans noEe pays, à la
création des « secteurs sauvegardés » était d'une pan, d'éviter la disparition ou une atteinte
inéversible des quartiers historiques ou des villes entières à caractère patrimonial et d'autre
part à requalifier / réhabiliter le patrimoine historique, architectural et urbain qui s,y trouve
en instituant des mesures juridiques de protection spécifiques et en les dotant d,un nouver
outil urbanistique : le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs
sauvegardés (PPSMVSS).

ces mesures consistaient à associer « sauvegarde » et « mise en valeur » dans une nouvelle
démarche d'urbanisme qualitatif où, tout en préservant architecture et cadre bâti, on permet
une évolution harmonieuse des quartiers anciens :

- « sauvegarde » pour préserver les ispects fondamentaux des quartiers et ülles
anciennes des points de we morphologique et typologique

- « Mise en valeur » pour adapter ces quartiers et ülles historiques à la üe modeme
afin d'éüter d'en faire des musées en plein air.

Néanmoins, dans bien des cas, les centres historiques ne sont toujours pas érigés en secteurs
sauvegardés pour diverses raisons sur lesquelles nous éüterons de nous attarder ici.

Aussi, plusieurs entités urbaines attenantes aux centres historiques classés, ne sont toujours
pas dotés d'instruments d'urbanisme spécifiques en mesure de prandre en charge le contrôle
des transfonnations de la forme urbaine, en s'appuyant sur des recherches architectoniques et
urbaines critiques. citons en exemple toutes les aires urbaines couronnant la périphérie
immédiate ds5 m§din65, ksour ou auhes villages traditionnels qui, demeurent couverts, au
même titre que les aires urbaines contemporaines, des mêmes insfuments d urbanisme (pos).
Il en est de même pour les centres urbains datant du dix-neuvième-début du vingtième siècles
ou encore pour la tendance actuelle de systématisation des opérations de requalification des
anciens quartiers portuaires désaffectés par des opérations de recomposition urbaine, sans
aucune médiation pour préserver les forrnes discrètes et articulées des anciennes
agglomérations qui leur sont étroitement dépendantes.

L'encadreur.
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I.1.3 Thématioue sénérale : Pro et urbrin en un milieu oasien :

Parler du Sahara conduit rapidement à se heurter à la présentation que l'on se fait des déserts.

Des images d'infinités vides, de nomades sur leurs méharis, d'agriculteurs sédentarres passés

maîtres dans l'art du ciselage des jardins d'oasis et des teclmiques séculaires d'irrigation.
Pourtant dans cet espace, tout révèle, aujourd'hui, l'ampleur du décalage entre l'image que

I'on a de cette région et ce qui constitue réellement le quotidien de ceux que I'on appelle

encore les saharienss.

Constituant la majeure parties du territoire saharien, sont ws comme les espaces les plus

fragiles où les contraintes au développement et à l'aménagement sont difficiles et objectives,

car inéluctables : rigueur du climat, rareté de l'eau, vastes étendues désertiques, fragilité de

l'écosystème, problème de rejet des eaux usées en l'absence de cours d'eau...

Le Sahara a toujours été un espace de grandes mutations. L'homme s'y est adapté et s'est

maintenu à travers les siècles par des moyens qui lui garanüssent sa survie6. Les différents

vestiges éparpillés prouvent qu'il y avait là une civilisation certes mais marquée surtout à

l'époque par une impression de lieux de refuge et de défense qü se traduit toujours par

I'apparition d'un élément majeur pivot de toute constitutioÊ d'un ksar à savoir la casbah

fortifiée.

Les ksour sont le produit d'une culture savante et d'un ensemble de valeurs morales qui

caractérisent un savoir habiter le territoirc désertique, ils repÉsentent m patrimoine grâce à

leur valeurs et leur qualités architecturales, ils se caractérisent par une architecrure typique
fortement liée dans I'histoire par la captation de I'eau et la disponibilité des matériaux de

constructions et aussi la spécificité de I'environnement géomorphologique, ils abritent des

maisons ÿpiques qui compose 90% de la totalité de son cadre bâti.

Marc Coté (2005) avance que :

« Le K'sar (pluriel : K'sour), signifie étymologiquement palais. Les ksour sont ces ensembles

fortifiés qui s'étendent du Sud marocain au Sud tunisien et qü, à l'origine, étaient construits

dans un souci défensif. De nos jours et avec la disparition dgs préoccupations défensives, le

ksar désigne toute agglomération saharienne anciennement coûstruite »7.

Les types de centres urbains dâns le Sud algérien sont les noyaux initiaux de peuplement,

ksour, villages généralement fortifiés. Dans les oasis du grand sud Les ksour et casbahs

existent depüs des dizaines de siècles.

5 MEMOIRE DE DOSTORAT EN SCIENCES, La Micro-urbanisation et la ville-oasis; une alternative à l'équilibre des
zones arides pour une ville saharienne durable OAS du Bas-Sahare, CHAOUCHE-BENCHERIF Meriama, P7, 2006
6 PROBLEMATIQUE DE I'ESPACE (SOURIEN DANS LE TOUAT LE GOURARA ET LE TIDIKELT, MT HAMMOUZINE
Mohamed Salah ingénieur en chef et chef de service logement à la DLEP d'Adrar
7 -Marc Coté. La ville et le désert -Le Bas-Sahara algérien. Éditions KARTHALA. 2005. 306p
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Le ksar a été toujours un lieu où s'articulent différents éléments de la vie active de ses

habitants. Le plus important est celui qui le lie aux travaux d'agriculture et à la foggara qui

constituent son substrat social et économique. Aussi le ksar a été toujours un lieu vivant où

s'exercent des activités marchandes, et où existent des ateliers de fabrication et de

transformation de produits nécessaires à la vie quotidienne et aux échanges.

L'image du ksar ne se retrouve malheureusement plus dans la plupart des ksour. Nombre

d'entre eux ont dépéri et d'autres ont w leur dynamisme ralentir, L'espace oasien subit du

üansformation profonde douer à divers paramètres.

Notre préoccupalion est de retrouver un équilibre et une harmonie dans le ksar et son

environnement pour réduire le risque de sa disparition et assurer sa continuité.

I.ZLA PROBLEMATIOUE GENERALE :

Les ksour du Touat Gourara formaient des structures adaptées à leur milieu physique et

humain, Ce système d'habitat est aussi conçu par une architecture typique et relativement

homogène qui puise ses fondements et ses caractéristiques dans le génie de l'homme.

Un ksar, efficacement protégé par ses murs d'enceinte, ses portes et ses bastions, abritait tout

un groupe d'rm ou plusieurs lignages. A I'intérieur ou à l'extérieur de ce ksar était construite

entre autre une castrah qui jouait le rôle de la défense. Elle servait et sert encore de magasin

collectif.s

Aujourd'hui les ksour se ûouvent à présent inadaptés aux nouvelles fonctions qu'ils devaient

assurer, cet état de fait à induit à une régression de la qualité de son habitat, ceci s'exprime
par l'abandon continuel du ksar de la part de ses habitants et donc sa dégradation ou par la
construction de nouvelles habitations modemes avec de nouveaux matériaux inadaptés au

site.

On peut se demander :

- Comment pe[t-on revitaliser ces ksour avec tous leurs conposants traditionnels?

-Comment peut-on âssurer un câdre de vie viable et un niveau de confort à leurs

habitants tout en préservant les valeurs, historiques, constructives et artistiques des

ksour ?

8 pouR LA pRESERVAT|oN DEs ARCHTTECTES KsouRtENNEs EN TERRE cRUE, mémoire de magistère, Mme
HAOUI Samira, 2001
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I.3 CHOIX DU CAS D'ETIJDE :

I.3.1 Présentation succincte du cas d'étude :

Timimoun est une commune du Sud

algérien, Elle est la capitale de la
région du Gourara, située à 200 km au

nord-est de la ville d'Adrar, cheÊlieu
de la wilaya à laquelle appartient

administrativement la commune, elle

est en situation centrale dans la région
du Gourara, à la limite est du Grand

erg occidental.

I.3.2 Motivation du choix du site :

Figure l: Carte représentant la situation de la

ville de Timimourt, source: www.wikipédia

Timimoun, surnommée la perle du désert elle accueille des touristes chaque année c'est un

poumon économique pour cette belle ville et la région.

Sumommée également la ville Rouge, ou les constructions en terre d'argile mélangée à la
paille et ou les ftoncs de palmiers font office de piliers, La ville rouge n'a rien perdu de sa

rougeur entourée de paysages magnifiques.

Ses potentialités, la palmeraie et son système d'irrigation ancestral venant des foggaras

(conduit souterrains acheminant I'eau vers les oasis), la sebkha et le dépôt de sels, les dunes de

sables, la chaines des ksour, forteresses construites pour résister aux envahisseurs.

L'hôtel Oasis rouge est l'un des vestiges historique qui constitue I'une des beautés

monumentales de laville, c'est aujourd'hui le siège du Capterre, après avoirabrité le centre

culturel et d'exposition d'artisanat, permet d'apprécier I'architecture de cet édifice datant de

t920.

Cette ville attrayante, avec ses potentialités, son histoire et son architecture font d'elle un
champ d'intervention idéal pour un projet urbain dans un milieu oasien, d'où la mesure où elle

soulève partialement problématique générale de entre ancien et nouveau à travers des

transformations radicale du mode de la production du cadre bâti et à terme, la déperdition de

son patrimoine bâti (cadre bâti traditionnel).

I.4 LA PROBLEMATIQUE SPECIFIQT.]E :

Le ksar de Timimoun comme tous les ksour du Sud Algérien connait un état de dégradation
avancé et une transformation quotidienne qui pourrait avoir pour conséquence la perte de ses

multiples valeurs, faisant de lui un patrimoine culturel nécessitant sa à protection et sa

préservation.

Les revendications sociales de changement de sa population, ont lourdement affecté ce ksar
qui voit son patrimoine bâti en continuel la dégradation voir sa substitution avec un mode de

production du cadre bâti inadapté.
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Ses potentialités notamment, sa proximité du cenhe-ville, sa structure organique harmonieuse,

ses ruelles étroites, ses rahbat, ses maisons ainsi que ses équrpements culturels et religieux

traditionnels lui conJêrent un caractère pittoresque et authentique.

Notre préoccupation est de revitaliser ce ksar avec tous ses composants traditionnels et

Érssurer une amélioration du cadre de vie de ses habitants.

Cette réflexion nous mène au questionnement suivant :

-Quelle est la meilleure stratégie pour la revitalisation de ce patrimoine architectural qui
risque de disparaitre avec ses valeurs culturelles?

-Comment peut-on renouer avec les traditions culturelles qui caracténsaient la
population du ksar de Timimoune ?

-Quel serait alors le ou les modèles d'équipements qui pourraient Sssurer la
préservation des ressources naturelles, culturelles, symboliques et les valeurs historiques
de ce ksar ?

-Comment arriver à insérer le ksar dans la dynamique urbaine de Timimoun ?

I.5 LII{YPOTHESE :

L'hypothèse formulée ci-dessous tente de donner des orientations et des pistes à suiwe pour

essayer de résoudre les problèmes rencontrés :

- Il s'agira d'adapter cette structure à la vie modeme, par une démarche qui se base sur la

création de projets de reconversion à I'intérieur de ce ksar. Et revitaliser cette structure en la
reliant à la ville et d'enclencher la dynamique de préservation les traditions culturelles de la
population du ksar de Timimoun.

I.6 OBJECTIFS :

Notre travail vise à proposer des solutions adéquates, il s'articulera autour des objectifs
suivants :

L'amélioration du cadre et de la qualité de vie des habitant; redonnant ainsi une

attractivité au ksar.

Sensibiliser les habitants et surtout les propriétaires envers cette richesse culturelle et

architecturale inestimable.

Une reconversion qui vise à impulser un autre soufile à ce ksar et entend créer des

fonctions touristiques, culturelles pour un nouveâu cadre de vie à ces espaces qui

meurent en silence.

La réinterprétation des matériaux et des techniques traditionnelles de construction en

vue d'homogénéiser les substances matérielles composant le ksar.

Mise en valeur des monuments historiques et de I'architecture domestique.
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L7 Approche méthodologique :

Dans le cadre de notre étude nous avons tracé une démarche qui guidera notre
recherche, qui s'est réparti en plusieurs phases :

l/Phase de recherche:

- En premier lieu nous nous sommes déplacés à Timimoun, nous avons fait une
reconnaissance des lieux, nous allons établir un état des lieux pour notre c'as d'étude ksar de
Timimoun, où on a examiné le site par faire ressortir ses potentialités et ses problêmes, et on
a visité la SUCH pour ramener le PDAU et des différents plans.

-Ensuite on a fait une recherche bibliographique, on a consulté des ouvrages au sein de
différents bibliothèques (bibliothèque de notre institut d'architectrue, bibliothèque du Centre
Algérien du Patrimoine Culttnel Bâti en terre CAPTERRE à Timimoun) où nous avons
examiné une multitude de thèses et de mémoires et des ouvrages liés au thème de recherche,
projet urbain et espace oasien.

2/ Phase théorioue :

-Par la suite nous parlerons du concept de projet urbain et de ses différentes interventions en
milieu oasien, ainsi que du concept des ksour du touat de Gouara.

- En second lieu nous avons défini notre thématique de recherche ainsi que la présentation
succincte de la ville choisie (Timimoun), puis nous avons établi la problématique générale et
spécifique et I'hypothèse et des objectifs.

- Par la suite, on a haité une sélection d'exemples similaires à notre cas d'étude et les
publications liées au thème de recherche, afin d'en tirer les recommandations compatible et
applicable à notre site.

3/Phase Analvtioue :

-En passant par les différentes phases comme celles de I'enquête et visite sur site ainsi la
récolte des documents nécessaires aussi bien que une analyse typo-morphologique, à partir
des lectures territoriale, historique, morphologique et tl,pologique de la ville de Timimoun
afin de mieux comprendre l'évolution du tissu urbain à travers le temps, sa formation et sa
structuration .

4/Phase Conceptuelle :

- Nous avons fait un bilan et un diagnostic du site d'intervention, dégageant les différentes
pathologies qui nous ont amenés à un schéma d'aménagement pour aboutir finalement à un
projet urbain. Le projet architectural dérivant de I'aménagement urbain s'est focalisé sur la
création d'un centre d'interprétation de I'architecture et patrimoine de la ville de Timimoune.
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CHAPITRE II : Etat des connaissances

II.1 INTRODUCTION

Dans cette partie il s'agira de faire le point sur les notions récurrentes en relation avec notre
thématique, et de les définir en s'appuyant sur la consultation de liwes d'articles et de thèses
de magistère et de doctorat qui traitent des mêmes concepts. ce chapitre comportera
également l'analyse d'exemples de projets qui touchent aux différentes problématiques liées à
notre aire d'intervention.

I L2 L E PROJET URBATN en mitiar oasen :

« Il faut repenset' Ia ville et I'urbanisme du 2ième sàJe avec des nou\@r.D( oüils
d'intervention susceptibles de contrecarrer les discriminations et les ségrégations sociales,
spatialee orlturdleg qui organisent les inegalitê les d ci sonnenEnts, 

-les" rçl iarErrtg les
ghettos ---etc. »1

La notion de Projet Urbain a fait son apparition dans le langage architectural et urbanistique
depuis deux décennies enürons. Le terme même sousentend un concept très spécifiques, une
maniere d'agir en formation , qui marque un moment de transition entre la manière
traditionnelle de penser I'urbanisme bureautique, linéaire ,sectorielle et peu soucieuse de
contextes locaux et une nouvelle approche, moins figée et plus ouverte aux transformations et
aux débats dans un contexte socioéconomique qui s,est transformé.

Christian DEVILLERS (1994) dans une revrre d'urbanisme. Selon lui "... Le Projet Urbain ne relève
pas d'une profession, mais d'une compétence, il n'est pas une procédure mais ure démarche qui suppose
une culture, une ambition et une üsion à long terme '2, un cadre de pensée pour régénérer la ville au
profit de ses habitants, entant que guide de I'action pour adapter la ville à la demande sociétale et jouer
comme levier économique, social et urbain. C'est ce que confirme Ariella MASBOUN ll(2002) dans ses
propos, mettant en avant les constantes sur lesquelles tout Projet Urbain se doit de respecter et le
présente comme: «une §rategie pensée d dessj nê de la villq une eeresson architedurale d urbaine
de nise en forne de la ville qui porte des enjqx sociaux, éaononique, urbains d territoriau 3»

I I .3 DEFINITION DES NOTIONS ET CONCEPTES :

I I .3.'l espace @§en :

Les oasis si elles représentent des paysages exotiques et évoquent des îlots de verdure au
milieu du désert, elles interpellent les chercheurs de différentes disciplines, qui ne voient pas
en ces écc ,stèmes uniquement, une forme ingénieuse d'adaptation de I'homme face aux-
fortes contrarntes infligées par I'aridité du milieu désertique mais un concept beaucoup plus
complexe, L'espace que représente le sud de I'Algérie, bien qu'il ne cesse d'être considéré

1 Jean{laude Gayssot, ministre dc l'équipement, << vivre la ville », in rewe d,u.banisme, n"308, ocûobre r 999, p44,

2 Christion Ow|LLEAS, Le üojet uùoin, édition: Un pdÿilloî de t,Arsenol, pdti, 1gg4, p72

3 Arielto MAsîouNJt,op.cit, p23
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comme une étendue immense qui recèle en son sol des ressources nature,es, ne peut cacherses biens culturene, humaine et nature e. Ainsi, en est-il des gravures rupestes, des ksoururbains ou villageois abandonnés ou encore üvants, des musiques traditionnelles, despaysages variés de dunes, de montagnes et d'oasis.

Le mot Oasis en arabe ouaha (p. 1.. ouahat), originaire de l,Égypte ancienne et mentionné parl'historien grec Herodote (v. 484- v. 425 ai. J.-c.), désilre une agglomération humaineréunie autour d'un point d,eau générateur de culh:r.es.

L'oasis est un écosystème « artificiel », fondé et maintenu par l,homme grâce à une gestionrigoureuse des ressources nat,re es su. trois sftates (étages) : ra strate herbacé. rpo,ugir.i,lustrate arbustive (arbres fruitiers) et la strate arborée 6afrrii".s aattle.g.

il.3.2. L esk sour ,é sdu sÿ§ e oa§en

Dans un sens étynologique, le terme ksar (pluriel : ksour ou ksars) porte ra significationévocatrice de palais et désigne en Afrique du Nord un üllage fortifié, caractéri.u ,, *,forme typique d'habitat très concentré, construit en matériaux traditionnets (pisé ou toub).

c'est aussi la forme urbaine des ülres du sud par opposition aux médinas du Nord, le ksardésigne même selon pr' MAZouz s. « toute aggromeration saharienne anciennementconstruite et de tendance plutôt rurare par opposition aix structures plus importantes que sontles médinas » a

Il est rencontré sur des reliefs aussi varies (sommets de montagnes, crêtes, buttes surprombantles plaines, vallées des oueds ou praines), ir se presente toulo*. .or-" un ensemble protégéd'une muraille, marquant une rupture symbolique avec l,extérieur et permettant ainsid'assurer une protection con..e toute attaque extérieure, pour plus d'efficacité, un fosséremplie d'eau est genéralernent creu.sé comme ceinnrre de rôa,,s. pour assurer le maximumde sécurité aux habitants, re ksar peut posséder ses propres magasins de réserves arimentaires,des puits collectifs protégés, et ne disposant dans la prupart des cas que d,une seure ported'entrée en chicane garnie de part et d'autre d,une tour élancée et crénelé.

I I .3.2.1 Fondernent des k$ur :

-Talr ht (f eÎ OU eni er

Construite en pierre d'abord, puis 
9n argrre à partir du l5eme siècle, dans un souci de mettre àI'abri les récolres' E[le renfermait à lb"c,;,;;*d" .Juriu"."n, des greniers, (razerka enZénète, Makhzen en arabe): espaces restreints sànt creusés dans la partie irférieure de laroche et construits de manière ètagé" a, d".r;r.-il;;;;;ie dessinant une base curv,ignes'insérant parfaitement dans la topographie du site.

'Mémoires et traces : le patrimoine ksourien, p. 124, in « La ville et le désert. Le Bas_Sahara algérien », C.TE

16



L'Aghem est une unité d'habitation fortifiée clairement définie par ses remparts, ses tows etses chemins de ronde' c'est une architecture essentiellement de pierre (de forme circulaire ourectangulaire) et entourée d'un fossé à laquelle on accède par un pont, L,intérieur est constifué
des habitations du lignage qui s'organisent autour d'un espace cenkal ouvefr : la Rahba, lieude représentation sociale. Dans le cas des ksow à zkak,ies habitations s,organisent le longd'un parcours linéaire (le Zkak) hansposant ainsi le lieu de représentation sociale dansI'espace de transition entre I'intérieur et l'extérieur de l'Aghem, l,Asseklou. ce dernier est unespace fermé qui matérialise à la fois le seuil unique, l'esplce de rencontre et de contrôle. Deplus, il a une valeur sacrée car c'est l'unique espace de représentation dans l,Aghem.

CHAPITRE II : Etat des

Z Aqhem

2.1. L'Aghem à Rahba;

Les habitations s'organisent autour de la Rahba, un
espace à ciel ouvert, de fonne sensiblement carrée ou
rectangulaire, donnant accès à celle_ci, mais aussi
permet la concentration de la vie
communautaire, et par ses dimensions elle régularise
celles des parcelles des habitations.

Plus tard' des maisons, u19 mosquée et un puits sont venus s'y greffer, Il s,agirait, selon lesétudes archéologiques effectuées au XD(ême siècle, àî ffpe primitif, ayant subit desévolutions selon les besoins.

connaissances

.\ghenr §rdr tlrlhrrrr

2Figure akbouAghem TimimounAghled source: Auteur 2018

J sidiFigure Aghem brahim Timimoun §orupe 20Auteur 18

rb
ffiffi.-

I'**

Figure 4: Plan illushant le système
d'organisation au noyau de l,aghem sidi

brahim. source: auteur 20l g
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caradâisiques de la Rahbat ' ouvert et éclairer, occupe Ia position centrale de I'Agham,d'une forme ciure ou rectangulaire.

Z.ZL'Aghem à Zkak :

Les habitations sont distribuées à partir d'un parcours linéaire en fourche , le Zkakqui seramifie en impasse, c'est un espace long et couvert, dont la forrne et ses ramifications évoluenten fonction des changements des accessibilités et la transformation du parcellaire, L,accès à ceZkak se fait à partir d'une chicane, Taskif, ou Aseklous, qui peut être marqué par des élémentsarchitectoniques spécifiques, arc, bancs, c'est donc *.rpu". de renconüe ou accessibilité.

Caactâisiouesdu Zkak

- Couvert, Sombre

- Permet I'accès à I'intérieure de I'Agham.

- Des impasses conduisent aux accès
protegés par un système de chicane des
maisons.

3/ Ksar :

- D'une largeur variant entre 120 à lgOcm
(cette largeur dépend de la largeur du
tronc de palmier).

Le mot se prononce « gsar n. c'est une altération phonique de la racine arabe qasr qui désignece qui est court, limité. c'est à dire un espace limité, auquel n'a accès qu,une certaine
catégorie de groupes sociaux, << Des villages fortifiés: pour tenter d'échapper aux Razzias
des normdee Les ÉJentaires de la rrallâæ ænt- grcnrpÉs dars tes Kæur protges par dehautes mJrailles flarquées & tours de gue. Le ksar es une pdite unité politique à fornedâmoatiqua adninisrê par t'asserblê des cfrds de fanilteg la Djanaa, autour d,unedæ gtblique, le granie, la bergeriq le puits (foggaras), la salle de rârnion, la nnsquée,l'âde æranique Desservi par un rêaau d'ârcites rudies sowent 6.fferteq les rmiæns

familiales occupaient le reste de I'espace. De nos iours la Djemaa a perdu la plupart de sesprâogativesi I'inÉlrité a disparu. certains krorr $nt desertq d'autres ont edatêdebordant des reræarts de/enus inutires d à deni ruinés»6

ce qui caractérise le ksar c'est son urbanisme, en premier lieu on trouve d,abord les édificespublics et notamment la mosquée, comme lieu de rencontre et de réunion, puis viennent lesplaces qui sont des endroits d'emplacement des marchés, et en second lieu, c,est le soinapporté aux constructions des maisons d'habitation qui sont souvent à étages et décorées del'extérieur, Les Ksour sont installés dans tout le sud saharien, dans l,immensité du désert, sesont des établissements qui symbolisent le mieux la sédentarisation de l,homme qui devrait

5: Plan illusrant le système d,orgaoisation a l,extension de
I'aghem sidi brahim soluce: auteur

Figure

2018

s Aseklou : mot zénète signifiant "seuir" très marqué par son aménagement.6 Gu',de Michelin, Maroc L972, in Medina et Ksours, une culture millénaire, Association les 2Rives, Grenoble1991, p.1s.
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faire face à la rigueur de la nature. Généralement, les Ksour sont denses et compacts, entcurés
par une enceinte continue et aveugle, protégées par des tours d'angles, avec une ou plusieurs
portes qui assurent la relation entre I'intérieur du ksar sf ls rno,de extérieur. ce sont de
véritables forteresses, des établissements humains qui sont nsi sur les anciens axes des
caravanes, par lesquels transitaient les produits d'échange entre I'Afrique Noir et la
méditerranée.

«< Le lcsar est le mode d'implantation spécifique à la population au milieu saharien. C,est
egaletmtt la forne urbairretraditionndle, dansoes rQTions descitêfotifiêr »i

Iæ ksar est constitué de trois entités distinctes : un espace habité (habitation d,ici-bas, un
terroir et un espace de la mort ou habitation de l'audelà). C'est une occupation agglomerée
spécifique, caractérisée par une forrne urbaine fraditionnelle fortifiée, Son installation dépend
directement de la disponibilité des ressources en eal»(, condition qui assure la culture du
palmier, et la création de vastes jardins palmeraies.

Le ksar se trouvè en sur le cheminement des évidentesratsons
d' << économie des eaux )), la partie habitat du ksar se sifue toujours en amont du terroir,
permettant ainsi à l'eau de servir d,abord aux besoins domestiques avant d'atteindre la zone
de cultures

Les Ksour sahariens se diüsent aussi en plusieurs types. Dans un tavail de classification des
Ksour J. Echalier dans son ouwage " Vitlages dêertê d Srurctures agraires anciflrrcs du

7 Amina Zine, les Ksour, dans H.T.M. N 2- mai 199I gassil R., « Les ksour berbérophones du Gourara », in Revue africaine, t. Lxxxl, n" 3 et 4, 1g37

Figure 7: Ksarbousshemghoun, Elbeyedh,
source: auteur20lS

Figure 9: Ksar lghzer, Timimoun,
source: auteur2018

Figure 8: Ksar de Tamentit source;

auteur 2018
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Figure 6: Ksat Beni abbas, Bechar, source;
autew 2018
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Touat-Gourara", Le classement typologique d'Echalier s'est fait sur un échantillon de 333
Ksour, ce qui lui a pennis de les diüser en six groupes.

11.3.2.2 Foqoaras:

Lafoggararecrée les conditions d'un écoulement permanent. C'est une galerie de drainage qui
collecte I'eau du sous-sol et la diffirse vers les jardins à irriguer, La localisation de la foggara
obéît à des conditions topographiques et hydrogeologiques précises qui induisent la
disposition et l'évolution des oasis à foggaras

t t]

oooooooo

Figure l0: Schéma ilustrant le système de foggaras
sourc.e:

.&Y

Figure I l: Foggara à Tamenüt source; auteur
2018

Elle consiste à récupérer, au moyen de canaux souterrains, l'eau d'une nappe aquifère située à
une profondeur variable, et à amener l'eau ainsi récupérée à se déverser à hauteur convenable
dans des rigoles d'irrigation ou séguias.

I I 3.2.3 Habitat ksourien

I-a forme de l'habitat ksourien traditionnel constitue un élément caractéristique de
I'organisation spatiale et de la morphologie des oasis, les maisons du Ksar construites
entièrement en terre (pisé et briques séchées au soleil) ont un à deux étages, Les maisons
s'élèvent dans certains cas jusqu'à pouvoir dominer les remparts afin de mieux surveiller les
alentours, la majorité des oasiens exercent un élevage à l'étable, la constuction en hauteur
offre la possibilité de mieux ventiler les maisons et de migrer verticalement ente les étages
suivant les périodes de I'année et les moments de la journée.

,13.2.3.1Habitation à organisation centraleà rahba :

La rahba c'est l'espace organisateur et distributeur qui domine par ses dimensions et sa
position et par les qualités architecturales qu,il ofte.

L'habitation se compose des espaces suivants :

L'accÈs : il marque la hansition enfe le dedans et le dehors, matérialisé par la porte
surmontée d'un linteau en bois de palmier.

Le seuil, appelé El Atba est marqué par une difference de niveau enüe I'intérieur et I'extérieur,
c'est la limite entre l'espace privé et I'espace public.

L'entrê: Elle est sous forme d'espace en chicane, dont la forme varie selon la position
synchronique de l'habitation, cet espace est composé d'une première pièce longue appelée
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Taskift N'bara servant pour le rangement du matériel agricole et la deuxième Taskift NlÇ
donne au cæur de lhabitation.

\

La Rahba : c'est I'espace centrale qui organise lhabitation appelé Anæstanddrt par sa forme
et sa position elle régularise l'organisation de toute I'habitation, elle est entouree de pièces
appelées Mlduæq ou Akhtlou elles ont le rôle de chambre d'enfants et de parents ainsi que re
stockage des üwes.

L a oi§ne : Appelée localement cousina, espace servant aux activités ménagères.

M khaat : Nom désignant les pièces ou biouts servant pour dormir.

Esliers Appelés r ko.rtaivin en zÉÈg ils sont en relation directes avec Rahba, ils
permettent la relation verticale entre le sol et la terrasse.

La terrasse: Désigrée par le nom de sah, ra terrasse est l'espace se trouvant à l'étage
découvert et entouré de murs, c'est un espace utilisé la joumée en hiver et la nuit pour dormir
en été il contient :

-Le knif : c'est des toilettes fonctionnant à partir de trous réservés dans le plancher et une
fosse au rez de chaussée, ce système de rejet à sec permet la récupération des immondices
comme engrais naturels pour les cultures.

Bit Chiah : Ou zitra c'est I'espace où l,on garde les animaux dans la maison.

-J-L-, ,-'
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(lc Kirii s. lroùÿulr i h rmasÿ)

Figur€ 12: Orgüisation d'une habitatiol à rahba , sourræ; Mémoire de magistère en preseri€tion
et mi§€ en valeu des monumetrts et sites historiqùes.

113.2.3.2 Habitation à organisation linéaireà sabat :

Elle se caractérise par un espace linéaire organisateur le sabat, cette organisation est bien
illustrée dans la parcelle à configuration géométrique rectangulaire profonde

On remarque la forte relation sabat-escaliers- terrasse, elle illushe une variation synchronique
de I'habitation. L'habitation se compose des espaces suivants :

L'entité entrée : elle est composé de :

-l'accès, la chicane.

-Le sabat (couloir) c'est l'élément permettant la relation entre I'accès et l,espace familial il
donne accès à I'espace cenhe.

2t

I
I

.f
.l

1 '€= '.,ît 
t '

'l'



CHAPITRE II : Etat des connaissances

-Bit Eddiaf : Pièce réservée à la réception, généralement ra plus confortabre de ,,habitation
Escaliers Diaf : escaliers se trouvant à l'entrée et menant à la partie de la terrasse réservee àI'inüté et où se fouvent généralement les toilettes.

L'entité centre: Elle donne accès à l,escalier-famille donnant sur la partie de tenasse réservée àla famille et séparee de la partie Diaf.

-La cuisine: Espace importmt nécessitant
avec I'introduction de l,eau courante

un rejet des eaux ménagères à I'extérieur surtout

coin réservé à la lessive et à Ia douche, se trouvant généralement à proximité de
-El Maghsel
la cuisine

ri

Slrù

I 13.2.3.3 Habitation à oçnisation @rnposite:

Les espaces s'organisent Ie long du couloir et autour de Ia rahba

lU l:.{ é C.|É! I
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11.3.3 Leskæur : un patrimoine saharien:

Les Ksour, héritiers d'une longue tradition urbaine et architecturare et synthèse des apportsculturels d'origines diverses présentent actuellement les intérêts suivants :

- Patrimoine culturer, architectural, urbain et paysager de valeur scientifique, archéologique,
socioéconomique et artistique inestimable.

- composante essentielre du repertoire architecfural et urbain national, maghrébin et africain,et un symbole d'une identité territoriale enracinée.

-Témoin 
-d' 'ne adaptation ingenieuse de l'homme, par ses propres moyens, à un milieunaturel, physique et humain exceptionnel.

3 aHabitationFigure liniéaireorganrsaton a sâbat( Mémoircsoùrce: de enmagistère prescrvation
et mlsc ed valeur monrxlents sltcs historiques.

magistère
4Figrtle aHabitation orga sahon composite Mémoire cn

etpresenattoir mNe en valeur des ûonumenls el historiques
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- Reflet d'un savoir-faire unique en matière de I
spatial, de I'organisation sociale et de la gestion ra

II. 3.3.1 QU'EST-CE QUE LE PATRIMOINE ?

'art de bâtir, des pratiques d'aménagement
lionnelle des ressources naturelles

Le patrimoine se définit comme I'héritage commun d,une collectivité. Il peut
héri tage transmis par nos ancêtres qu'un héritage à transmetfe aux générations
qu'un simple besoin de connaître I'histoire, iI nous permet de nous réapproprier
maîtriser le présent et de bâtir I'avenir Le patrimoine est avant tout un
représentatif de notre identité, quelle que soit sa forme. On peut donc proposer la définition
suivante: « le patrimoine est tout ce que l'on ne peut se permettre de perdre sans perdre une
partie de nous-même ». Les visages du patrimoine sont multiples. De manière générale, on
distingue trois classes de patrimoine :

' [æ patrimoine matériel : les bâtiments, 1es archives, les traces archéologiques, les üeux-
quartiers, les objets, etc.

' Le pakimoine immatériel : les langues, les traditions, les savoir-faire, les contes, les
légendes et les chansons, les évenements et personnages historiques, etc.

' Le patrimoine naturel : les parcs naturels, les rivières et cours d'eau, la faune et la flore, les
paysages, etc.

I L3.3.2 Les ksour , un oatrimone (dârr adér abandonnés r uinê) :

Les ksour du Touat-Gourara et particulièrement le ksar de Timimoun, Formaient des
structures adaptées à leur milieu physique et humain, Ils se rouvent à présent inadaptés aux
nouvelles fonctions qu'ils devaient assurer (spécialisatian des espaces, circulation des
véhicules, alimentation en eau potable, assainissement....)

cet état de faits a induit à un manque de confort au niveau de son habitat, ceci s'exprime par
I'abandon continuel du ksar de la part de ses habitants et donc sa dégradation, ou par la
construction de nouvelles habitations avec matériaux nouveaux, étrangers au site, altérant
ainsi le spectacle urbain et diminuant la valeur architecturale et esthétique qu,ofhait le ksar,
ces condition d'abandon et de dégradation ne font que basculer ce qui est tradition et
authenticité à la faveur d'une marginalité d'un habitat ksourien voué à la disparition.

1 1 .3.4 La miseen valeur des ksour

[,a mise en valeur du patrimoine architech'al est issue d'une démarche plus large et plus
ambitieuse que la seule conservation. son objectif majeur est la présentation d,un monument
à un public, et sa justilication économique est son aspect potentiellement bénéficiaire, par
opposition à la conservation, dont la logique financière est structuellement déficitaire. Mettre
en valeur un monument, le rendre accessible au public, c'est souvent pouvoir tirer des
bénéfices du patrimoine culturel ainsi présenté, tandis que la simple conservation ne
comprend pas les opérations économiques permeftant une gestion financièrernent autonome

*
*
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d'un édifice. La mise en valeur comprend de nombreuses opérations autres que la
conservation et la restauration.

« L'Algérien ne s'intéresse pas beaucoup à son patrimoine, les pouvoirs publics peu aussi, euand ils le
font c'est presque en curieux ou en touristes. Ils ne s'intéressent pas d'avantage à toute l'histoire de
leur pays et encore moins à I'histoire universelle. Cela nous conduit à rechercher le pourquoi du non-
intérêt à la mémoire »e

Les Ksour sont même souvent considérés en tant qu'habitat précaire, insalubre et périphérique
et non en tant que patrimoine culturel à requalifier ou capital archéologique et historique à
revaloriser ou mode de üe socioéconomique à maintenir.

La majorité des ksour du sud Algérien connaissent cette situation, des opération de
préservation et de réhabilitation et revitalisation de ces cenhes historiques et reconversion des
maisons ruinés sont nécessaire, non seulement pour la sauvegarde d'un patrimoine qri risque
Ie péril, mais aussi pour leur intégration dans le développement de la üe économique et
sociale de leur région, de leur ülle et faisant évoluer le tourisme culturel du pays, qui aura
pour prernière conséquence le développement économique local.

11.3.5 Rs/i talisation:

La notion de reütalisation englobe plusieurs proc€ssus économiques, politiques et
socioculturels. Elle peut se définir comme étant : « la fiansition entre ce concept et sa
concrétisation est très complexe, puisqu'il se converti d'un état d'abandon et de dévitalisation
d'un quartier ou un centre vers un état de dynamique et de désirabilité »10

[.a revitalisation est devenue un processus reconnaissable, mis en ceuvre dans differents
endroits du monde, dans les pays développés et en dweloppement. par définition, la
revitalisation est un vaste processus de transformations sociales, économiques et spatiales des
zones en crise. son objectif est de restaurer la vie à la partie dégradée de la ülle et de la
compléter de nouvelles fonctionnalités, il s'agit d'apporter des changements améliorant les
conditions de üe et de travail. La revitalisation comprard non seulement des rénovations,
c'est avant tout un renouvellement, une meilleure qualité de üe. La base pour apporter des
changements est le dialogue avec les habitants et la recherche des solutions aux problànes
sociaux, ses actions , la rénovation des bâtiments, la reconstruction des espaces publics, la
construction de nouvelles installations, voies de circulation ou les investissement dans les
trânsports publics, Il est important que ces actions ne soient pas une fin en soi, mais que leur
effet permette d'améliorer la üe quotidienne des habitants.

e NASRI Mânel, Détérioration du patrimoine architectural des ksour. cas du ksar de Khanguet sidi Nadji,
mémoire de magister,2oOT, Université de Biskra.
10 Nicole lsâbelle. « Lâ revitalisation du quartier Sâint Roche, analyse statistique et cârtographique ».Mémoire
de maitrise en sciences géographique. Université Laval, 2001. p S1.
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il.3.6 R ver son:

11.3.7 R ilitati on

il 8R ration:

11Sakji Ons, communication « patrimoine et reconversion ),, Ecole Nationale d,Architecture et d,Urbanisme deTunis, p2

« La reconversion est une intervention qui redonne une seconde üe à des bâtiments délaissés,ayant perdu leurs vocations initiales, en leurs affectant une nouvelre et récente fonction quitient compte des enjeux de la vie modeme. son action ne se limite pas à une simpreréaffectation elle s'étend dans le but d'intégrer r'éd.ifice dans son ambiance urbaine, sociale etéconomique en adaptant sa morphologie et sa configuration aux besoins de la nouve[eactivité' c'est une forme de recyclage, une occasion aàanérer à la cause du développement
durable qui perrnet de préserver nos ressources naturelres et contrer reur appaulrissement
progressif »l I

selon le << Dictionnaire de ,urbanisme et de l'aménagement >> 12, la réhabilitation est un
ensemble de travaux üsant à transformer un locar, un iÀeuble ou un quartier en lui rendant
des caractéristiques qui les rendent propres au logement d,un ménage dans des conditions
satisfaisantes de confort et d'habitab ité, tout en assurant de f-açon durabre la remise en état
du gros æuwe et en conservant res caractéristiques architecturales majeures des bâtiments. par
extension, pour les sites archéologiques, Ie terme réhabilitation désigne res différentes
opérations de consolidation des sfuctures archéologiques, de l'édification des clôtures, et res
différentes opérations de désherbage

La réhabilitation d'un édifice :

Travaux dont la finalité est la récupération et la remise en état d,une construction, une fois
résolues toutes les anomalies constructives, fonctionnelles, d,hygiene et de sécurité cumulées
tout au long des années, et menant à bien une modemisation dont le but est de lui faire mieux
remplir ses fonctions, jusqu,à s'approcher des actuels niveaux d,exigence.13

La râabilitation urbaine :

c'est une stratégie de gestion urbaine qui permet la requalification d,une ville existante par demultiples interventions destinées à valoriser ses potentiarités sociales, e.ono.iqu". 
"tfonctionnelles afin d'amériorer la qualité de vie des populations résidentes. ceci exigel'amélioration physique du parc construit à travers sa réhabilitation et |installation

d'équipements' d'infrastructures et d'espaces publics, conservant ainsi l,identité et lescaractéristiques du secteur pris en compte.

De l'étymologie latine, Restauation, qui désigne: renouvellement, réfection. c,est l,action
de restaurer, réparer, remettre la chose en bon état premier, rétablir en son état ancien ou en sa

1'? P'Merlin- F.choay, Dictionnaire de rurbanisme et de raménagement, Ed .pubrication universitairesFrançaises ÉParis- France, 1988.
1r Charte de Lisbonne, octobre 1995
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forme première, réparer en respectant l'étât primitif, le stylela, Le dictionnaire de l'urbanisme

et de I'aménagement, définit la restauration cornme une : « opération qui consiste à rendre, au

moyen de techniques appropriées, leurs intégrité à toutes les parties I'ayant perdue, d'une

æuvre d'art et en particulier, d'un édifice ou d'un ensemble d'édifices ,r" , r, Lo restaurdtion

est I'opération qui ÿise à rétablir dans l'état initial une construction ou un eflsemble de

constructions »». 
16

II.3.9 Restructuration :

C'est une opération, généralement lourde et coûteuse, qui consiste en la réorganisation, d'un

bâtiment ou d'un tissu urbain par la modilication de ses éléments structurants. La

restructuation vise à une transformation plus ou moins radicale du rôle et des caractères du

cadre bâti existant étudié. Elle fait intervenir le changement par une vision nouvelle de

l'aménagement ou développement urbain à traven la modification des parties les plus

hétérogènes, déstructwées et dégradee.

II.4 L'ANALYSE D'EXEMPLES :

Notre choix s'est porté sur deux exemples similaire à notre cas d'étude , le choix de projet de

sauvegarde et mise en valeur de la médina de Tmis, s'est fait pour ressortir les actions et les

interventions liés a notre thème de recherche mise en valeur les monuments historique et le

choix du projet de reütalisation du ksar Assa par rapport à notre cas, en milieu saharien qui

traite la même problématique que la notre, où il s'agit de le revitaliser et rehabiliter le cadre

bâti.

II.4.1 Le oroiet de Revitalis n du ksor ÀSSA. au Maroc :

Dans la région de Guelmim-Es-Smara, la petite ville d'Assa n'a d'autres atouts que sa

luxuriante palmeraie et un ksar séculaire. Fondée au XIIème siècle sur un piton rocheux

qui domine une source perenne exploitée par une oasis importante, Ass4 la cité de terre et de

pierre, s'étend sur phsieurs hectares, Assa, port saharien où s'approvisionnaierrt jadis les

caravanes, et avant tout une cité sainte qui s'étend sur plus de sept hectares autour d'une

zaoula (mosquée et medersa intégrée au tombeau d'un saint).

Ksar Assa domine une position

stratégique, ses potentialités, ses

équipements culturels et religieux

traditionnels, ses tours défensives et ses

hautes murailles, Monumentales, une

grande esplanade servait au souk d'assa

au fêtes et évènements.

14 Petit Larousse illustré, oictionnaire encyclopédique pour tous, Librâirie Larousse, Paris, trance, 1983
1s P. Merlin et F. Choây, Dictionnaire de l'urbânisme et de l'aménagement, Ed.Publication Universitaires
Françaises nParis- France 1988.
16 Selon la Charte lnternationâle 5ur la Conservation êt la Restauration des Monuments et des Sites (charte de
Venlse)

Figurc 15: Ksar Assa , Marcc source : 07/06/2013 lisar assa;

pour un sahare en paix ?
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Le ksar possède une trame à voie centale, chaque quartier possède ses strucfures collectives,
plusieurs mosquées, des citemes ou puis protégés, chaque maison dispose à son porte
fottifiée et de grenier§ pour I'entrepôt des réserves alimentaires, théâte en plein d,aire.

Le ksar d'Assa connait un état de dégradation où le matériau traditionnel perd sa qualité
première de solidité avec abondement de son habitant, le ksar devient un lieu ruiné
matériellement.

Les principes du projet :

' Une méthode participative et une formation touchant toute la société civile ont été
mises au point. Il s'agissait de concevoir une restauration qui ne soit pas une coquille
vide, mais le lieu d'un développement local intégré qui repond à la culture des lieux et
aux besoins de la population.

o Une méthodologie de mise en réseau articulant la cinquantaine d'associations locale.o Les objectifs :

. la réhabilitation du Ksar d'Assa.
o reconstruction mémorielle.
. la reviüfication d'un espace public.
o maintenir un espace public de qualité pour les habitants qui sont désireux de conserver

des lieux historiques.

' Réhabilitation participatif où tout ayant droit peut intégrer avec ses qualités et ses
attentes le projet car cette sfratégie permet un véritable changement social.o Responsabiliser les habitants pour la création de fonctions commerciales ou culturelles
à I'intérieur du ksar.

Les interventions:

- Requalification le théâfie de plein aire et restituant les lieux saints (mausolées, mosquée,
zaoui'a).

Figure 16: Théane de plein aire du ksarassa
source : 07/06/2013 ksar assa : pour un sahara en

Figure 17: Zaouia à ksarassa, soruse : 07106/2}t3ksar assa
: pour un sahara en paix ?
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Figure 19: Mur de rernpæd source : 07/062013
ksar assa ; pour un sahara «r paix ?

Figure l8: Habitarion àksuassasource r

0710612013 ksar æsa ; pour un sahara en

Paix ?

- Réhabilitation des habitations du ksar et restituant les architectures défensives (murailles, borjs).

Figure 20: Réhabilitation dtne zaouia à ksar assa, source

: 07106D013 ksar assa ; pour un sahara en paix ?

Figure 2l: Réhabilitation d'une mosquée à ksar assa,

source : 07/06/2013 ksâr ossa; pour un salrara en paix ?

tours et porte§ et rues et espaces

Conclusion:

La revitalisation et la réhabilitation du Ksar Assa a pennis une réflexion et une

expérimentation générales sur I'usage du patrimoine culturel comme levier de développement

dans les province du Sud du Maroc, A travers le projet du ksar Assa, I'architecture devient un

véritable élément dynamisant de toute une culture locale héritière des $andes cités

Présahariennes, la restauration des murs pennet une réappropriation des lieux en créant une

revalorisation du passé par des pratiques qui recréent une identité garantie de I'avenir .

lrni

tigure 22: Réstauration des tours et des portes à ksar assq source : 07/062013 ksar assa ; pour un sahara en paix ?

t
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II.4.3 .Le Droiet de << mise en valeur et de sestion de l'ensemble historique de Tunis »

Tunis est la capitale de la Tunisie
est située au nord du pays sur la
méditerranée. Limitée par
I'emprise du lac, la ville s'étend
sur la plaine côtière et les collines
avoisinantes, La ülle de Tunis se

diüsant en une médina principale
et en deux faubourgs au nord
(Bab $uika) et au sud (Bab Et

Jazra).

La Medma de lunls, uellle de lJ
siècles, a une superficie totale
d'environ 300 Hectares. Le
nombre d'habitants est estimé à

plus de 100.000 habitants. La
Médina de Tunis est non
seulement un témoignage du passé

mais aussi un immense quartier en
évolution.

AL6ÉRIE

I,IBYÏ

Figure 23 : Carte de la situation de Tunis ,source
www.google.com

t ,]

Figure 24 : carê de la medina de Tunis,source : www
.google.com

Problânatique

Toute la médina s'organise autour la grande mosquée tr-itouna, l'ancien grand centre
religieux de Tunis. Un véritable labyrinthe de ruelles tortueuses et étroites, dans un tissu
urbain hès serré, qui desservent une multitude de souks et d'artisanats. La médina de Tunis
recèle de nombreux monuments tels que des mausolées, palais, médersag les anciens remparts
ont disparus, seules quelques portes existent encore.

La première impression qui se dégage de la médina est l'état global vétuste des éléments de
strucfures du bâti, du décor et des équipements. C'est la conséquence visible d,une

Figure 25 : Médina de Tunis, source : www.google.com
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CHAPITRE II : Etat des connaissances

exploitation massive et anarchique du patrimoine, cette surexploitation a engendré la
dégradation générale de la médina et spécialement des espaces résidentiels, I'aspect
architectural authentique a été parfois défiguré par le recours à des matériaux non appropriés,
ou des agencements inadéquats.

L sur la médina de Tunis :

Proid du ouartier dela Hafsa:

Ce projet combine plusieurs interventions, à savoir la rénovation, la réhabilitation des
bâtiments anciens, la restauration des monuments et la remise en état de l'infrastructure et les
voiries et réseaux divers afin d'attirer plus de touristes vers le cæur de la médina. Un des
objectifs de ce projet était la réhabilitation des constructions existantes après de densification.
Ce projet a réussi à réhabiliter plusieurs de ces habitations en ruine et améliorer
l' infrastructure du quartier.

I
\

Paræur s anlturd s d tour iSi q ues

Un ensemble d'actions spécifiques a été enkepris en faveur de la médina de Tunis, et a
consisté à restaurer ses lieux phares afin de les metfre en tourisme. Un nouveau parcogrs
historique et culturel a été créé par l'Association de la Sauvegarde de la Médina. Cette
opération pilote avait pour objectif la revalorisation de la ülle et de son patimoine, la
restauration urbaine et la mise en valeur de ce parcours culturel qui sera accompagné d'un
parcours touristique réhabilitant les monuments. Il s'agit de mettre en valeur, et en tourisme
certains sites oubliés et délaissés. L'accès aux ruelles et à des endroits parfois inconnus ou
mal signalés de la médina a été facilité. C'est dans ce cadre que ce nouvel itinéraire culturel et
touristique a été programmé Se parcours est enrichis par la visite des souks de l'artisanat, qui
ont déjà bénéficié d'une attention particulière de la part des responsables du ministère de la
Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine ainsi que de celle du Tourisme et de la
municipalité de Tunis aux cotés de I'ASM.

Figure 26 : Quartierhafsia, Medina de Tunis, source : www.google.com

Hafsia
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CHAPITRE II : Etat des connaissances

A havers ce parcours, le visiteur peut profiter d'une visite

culturelle de plusieurs monuments et espaces récréatifs.

Proiet de << mise en valeur et de sestion de l'ensemble historique de Tuni§ » par la

création d'un 6ltre d'interprâation de la MâJina deTunis

Le projet de mise en valeur a pour objectif:

o Amélioration de la qualité de üe des résidents.

. Mise en valeur du patrimoine culturel.

o Amélioration de la cohésion sociale.

. Promotion de la ütalité économique.

o Efficience environnementale.

Adions

Stratésie de sauvesarde :

-§ratQTie à court terme :

-Proposition de mise en valeur d'un

circuit à vocation culturelles et

touristique de Bab kdid à Dar

OTHMAN

-Projet de restauration de mise en

valeur de Torbet El Bey et de son

environnement immédiat.

§
l-,
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-§ratrfuie à moyen terme :

-Proposition de mise en valew d'un
parcours a vocation culturelles allant

de Bab jedid à djara3 tr;zitouna.

Figure 27 : parcours historique et

culturel de la médina de Tunis.

Source : Mémoire de master de

Figure 28: circuit à vocation culturelles et touristique de BaLb ladid à Dar

Othman source : processus de mise en valeur et de gestion de l'ensemble

+-

I+
I \ §r, '}

aroa

Figwe 29: pæom à væation cultuelles allmt de Bab j«fd
à dialrE3 F?itouna, rcme : preessË de mise en valeu et

de gestion de I'ememble historqiw de Tmis

31

4' I

r}$

-



CHAPITRE II : Etat des connaissances

§ratqieà long terme

Proposition d'un projet de

restauration et de mise en

valeur de la place de la
HAFSIA.

Le centre d'interprétation de la médina de Tunis est un équipement culrurel dont l'objectif
majeur consiste en la mise en valeur des ressources architecfurale et patrimoniales de la
médina en vue d'y créer une nouvelle dynamique culturelle et de dévoiler au public, à travers
I'architecture, des parties déterminante de I'histoire de la Tunisie.
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Ses objectifs

a

a

-Sensibiliser à travers la création de circuits qui racontent l'histoire de la ü11e.

-Informer par la création de points d'informations reliés à plusiews parcours
thématique.

o -Former à tavers les ateliers pédagogiques axés sur la promotion du savoir-faire
traditionnel et par la création d'une plateforme de dialogue et de débat.

Ses enjeux :

Mette en valeur le patrimoine matériel et immatériel de la médina de Tunis en le rô
ouwant au public et en y apportant de nouvelles fonctions atüactives qui mettent en
avant l'histoire de ce pays.

a

Figure 30: La place de tlafsia, source : processus de mise en
valeur et de gestion de I'ensemble historique de Tunis.

Figure 3l : [æ cenÛe d'inærpretation de la médina de Tunis, source : processus de mise
en valeur et de gestion de I'ensemble historique de Tunis.
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CHAPITRE II : Etat des connaissances

o créer une nouvelle dynamique au sein de la médina afin de promouvoir le savoir -faire
traditionnel en matière d'architecture, d'omementation et d,artisanat.

o Traduire et interpréter les monuments représentatifs de la médina de T,nis afin de
permettre aux citoyens de s'identifier à l,histoire de la Tunisie.

11.4. S/nthèe:

La médina de Tunis présente des caractéristiques architecturales et urbanistiques spécifiques.
[,a création de I'Association de sauvegarde de la Médina est une étape très importante dans
l'histoire de la médina. suite à l'installarion des populations rurales à la médina, plusieurs
maisons et espaces ont eté détériorées. Face à la dégradation continue du bâti, cette
association ajoué visiblement un rôle important dans la restauration de certains quartiers de la
médina. cela a été fait à travers le projet de la réhabilitation du quartier Hafsia, ou encore le
projet oukala, où il y a eu la réhabilitation et la restauration des espaces sur densifiés. Il y a eu
aussi la restauration de certains monuments et l'embellissement des façades extérieures afin
de donner une nouvelle image de la médina. La médina de Tunis constitue un produit
potentiel pour un tourisme culturel, et même d'affaires. Læ développement du tourisme
culturel est supposé apporter une nouvelle üe et participer à la sauvegarde de la medina. cela
dernande le déploiement de moyens énormes en capitaux humain, technique et financier avec
une implication des autorités et des acteurs du tourisme et de la culture.
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LE CAS D'ETUDE



III.1 INTRODUCTION:

Dans ce chapitre il s'agira dans un premier lieu de définir l'aire d'étude et de I'analyser sous

divers angles: une lecture territoriale, une lecture historique et une analyse typo-

morphologique.

III.2 PRESENTATION DE LA VILLE DE TIMIMOUN :

Timimoun, principal Ksar de la région du Gourara et la plus vaste palmeraie du Sahara

Algérien.

I I I .2.'1 Stuation eÉæraphique de la vi I le de Ti mi moun :

A l'échelle nationale :

La ülle de Timimoun est située à

1343 Km au sud des villes

d'Alger, et située à 200 km au

nord-est de la ville d'Adrar, chef-

lieu de la wilaya à laquelle

appartient adminishativement la

commune.

À l'échelle régionale :

Le territoire de la commune de

Timimoun se situe au nord-est de

la wilaya d'Adrar. Son cheËlieu est

situé à 162kmàvol d'oiseau au

nord-est d'!4Lar et à 213 km Par la

route-

Elle est limitée au Nord par la
commune de tinekouk et ksour

kadour; au Sud par celles de

l'aougrout et deldoul, à L'ouest Par

charouine et oueld aissa, à L'est

oar la wilava de Ghardaia.

r'-

Figùre 33 : Carte de la situation rcgionale de Timimoun, sourcæ

wikipedia.com
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Figure 32 : Carte de la situation nationale de Timimoul ,source :
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

tat.2.2A bilité

En accède à la ville par :

- L'autoroute A1 Ouest-Est de
Alger à Sidi bellabas.

-La RN6 de Naama passant de
Bechar ærivant à Timimoun.

-La RN51 de Ghardaia passant de
Meniaa arrivant à Timimoun.

Timimoun est aussi reliée aux
différents districts : Au nord vers
(tinerkouk) par le CV/ n'151. au

n"73, et au sud-ouest vers Chafouine par la RN15l, Et en contact avec les ksour par les
CWl5l et 37 et des pistes ensablées, qui relient Timimoun à Massine, Allamellal,, Azekour,
El Kal lgltzar, Feraoun, Taouriat, Tindjilette , Semouta, Ouled Said, Kali, Aghlad et
Tala...ect.

lll.2.3 Le Climat :

Le climat du Gourara est un climat saharien de type désertique continental marqué » par la
haute température qui persiste durant toute l'année. Des précipitations rares et irrégulières, et
des vents fréquents, de temps en temps agressifs.l

lll.2. 1 La pluvi

Située à la périphérie et en confie bas du plateau de Tadmait, la région reçoit des pluies qui
sont rares, de moyenne annuelle de 15mm à Timimoun, comme elles peuvent ête irréguliàes
provoquant des inondations.

r)
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.,(}
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Figure 34 : Carte des principaux axes routiers , source : Google map
traité par l'auteur 2018

rrllrlllllrr
Figure 35: PÉcipitation, sourcÆ :

https ://www.partû. com./AlgerieÆ imimoun/ 247 6403/quand -partir.hUnl

1 Les données de l'office nationar de météororogie station de Timimoun.
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CHAPITRE III r Le cas d'étude

lll .2.3.3 Les vents:

Ils sont fiéquents, les vents dominants soufflent du Nor&est et avec une ütesse comprise
entre 1 et 5 m/s. Iæs vents de sable sont observé de mars à mai, leur direction dominante est le
Sud-ouest, ils sont üolents avec une vitesse qui dépasse les 5m/s.

iiilillliiii
Voûe dêsrjmrjon en altôd. '

Figue 36 : la temÉratue, sourse :

https://wrir .partir.con AlgeridTimimoun/2476403lquand-partù.htnl

iltlllltllil
Vent

Figue 37 i læs vents. source :

https://wraw.paft ù.com./Alge.ielTimimoun /2476403lquand -pnû.htrnl
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111.2.3.2 Tempâature:

Le mois le plus froid de l'année est re mois de janvier avec ll.3"c de moyenne, le
thermomètre peut descendre jusqu'à 2"c, et le mois le plus chaud est le mois de jüllet avec
35.9'c de moyenne et un maximum de 45oc. La différence de température enhe ie jour et Ia
nuit est très considérable.

TemÉraturB rimiîruI]
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CHAPITRE III : Le cas d,étude

I I I .3 L ECTURE TERRITORIAL E:

L'étude de la structure territoriale représente un élément majeur grâce auquel nous pouvons
identifier la logique de la naissance et du développement d'une ville. cette étude permet deremonter aux premiers établissements humains et d'identifier les différentes phases deI'occupation du territoire.

Timimoun est la capitale
historique du Gourara, en
situation centale dans le Gourara
à la limite est du Grand erg
occidental.

Vaste territoire de 1.025.000
hectares de superficie, avec
36.000 habitants et près de
800.000 palmiers repar-tis en une
infinité d'oasis, qui se nichent soit
dans les festons de falaise, au pied
du plateau calcaire du TademaiT,
soit dans des cuvettes cachées
entre les dunes du Grand Erg
Occidental.

La ville de Timimoun doit sa naissance à sa topographie et à sa position en amont d'une
sebkha où I'homme s'est très üte établi.

Le territoire régionale de la ülle
de Timimoun est composé de trois
entités géomorphologiques

caractéristiques et dénommées:
Touat, Gourara, Tidikelt et qui a
été classé parc culturel national en
2005. L'ensemble est inséré entre
Ie grand erg occidental et le
Tanezrouft et latéralement entre
Erg Chech et le plateau de
Tadmait.

Figure38 : La délimitation du territoire de la ville de TTmimoun

,sotuse :www. carte-algérie.com
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Figure 39 : carte illustrant l,emplacement des 3 entités Gourara
et Tidikelt, Touat, source : Google.com, traité par l,auteur 201g
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L'espace anthropique oasien ne peut se

saisir qu'à la mise en avant de ses tois
composants fondamentaux que sont : la
structure des parcours de distribution du
territoire, le mode d'établissements
humains (l'archipel ksourien) et le
système de production agricole alimenté
pil un captage des eaux souterraines d'une
très grande ingéniosité : les foggaras

Le territoire auquel appartient Timimoun
est composé de trois entités: le plateau de
Tadmait (à une altitude moyenne de 400
mètres) , la plaine de M'guiden (Cette
plaine est le siège de tous les ksour et
palmeraies de la commune de Timimoun) ,
et l'Erg Occidental(de vastes étendues de

dunes de sable); le tout en amont de la
Sebkha de Timimoun (dépression aride et
desséchée ).

CHAPITRE III : Le cas d'étude

t
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Figure 40 : Schéma d'occupation du territoire
,source : Adraret I'urbanisme ou la sédentarisation
erratique des oasis du Touat

o
(

Figure 4l : Schéma illustrant la situation du plateau de
Tadmait et la plaine de mguiden et le grand erg
occidental, source : Google earth

- Foggaras:

Le captage de I'eau de la nappe

souterraine est assuré par une
galerie de faible pente, la foggar4
dont la longueur peut atteindre
plusieurs kilomèfres. La nappe des
foggaras : elle se rapproche de la
surface dans le plateau du
Tademart ce qui permet de la
§oindre en creusant des galeries

§..n'. jiitl) r-:l
-i lt 1

(-

SkL

Figure 42 : le chemin d'une foggara depuis la nappe phréatique
qu'elle draine jusqu'à la palmeraie qu'elle alimenE, source:
un.terre.agir!

38

g'
$

IL..- -
i

.->



CHAPITRE III : Le cas d'étude

horizontales, Celle-ci est entecoupée de puits faisant office de regards, permettant de
descendre dans la galerie pour assurer son enüetien.

-La palmeaie:

La palmeraie de Timimoun s'étale
jusqu'à la Sebkha.

Au fond, la mer de dunes du grand

erg occidental, Elle est alimentée
en eau par un réseau de galeries

souterraines (foggaras) qui va
jusqu'à la nappe phreatique. Figure 43 : La palmeraie de Timimoun , source: Google earth

-Les parcolrs:

Les pistes reliant les ksour, selon la ligne NW-SE de ce qui
correspond sans doute à une faille, suivent donc cette ligne
de crête en coupant chacune des foggaras, en général, dans

leur partie souterraine, mais ce n'est pas systématique.
Retenons que, en règle générale, les routes qui se sont
substituées aux pistes longent cette crête du côté du plateau,
la majeure partre des ksour étant accessibles à partir de cet
axe principal nord-sud par une desserte en peigne orientée
de la même façon NE-SW que les lignes des regards des
foggaras.

-L es âabl issemelts humains

Les ksour se succèdent et se üouve
toujours en aval sur le cheminement
hydraulique. Pour des raisons évidentes
d' « économie des eaux », la partie
habitat du ksar se situe toujours en amont
du terroir, permettant ainsi à I'eau de
servir d'abord aux besoins domestiques

avant d'atteindre la zone de culture.

Çt

ÿ

Figure 44 : Villages désertés et

shuctures anciennes du Touat-
Gourara (Sahara algérien),

source: Adrar et l'urbanisme ou
la sédentarisation erratique des

oasis du Touat
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Figure 45 : Photo illustrant le cheminement des ksour a

Timimoun , sourse: Google earth
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

Conclusion:

Timimoun regroupait toutes les données naturelles et géomorphologiques favorisant son

épanouissement dans ce milieu très contraignant.

C'est une implantation de §pe sebkha, la pleine de M'guiden assure son alimentation en eau à

l'aide des foggaras. Timimoun devient un Ksar important et comporte un grand nombre de

palmiers et de jardins, formant ainsi un pôle d'échange sur la voie des caravaniers où

transitaient toutes les marchandises venant de Tell et du Sud.

III.4 LECTURE HISTORIQUE :

Cette analyse historique nous permettra d'identifier le point de départ et les évènements ayant

contribué à la formation et la transformation de la ville, de relier sa croissance à un processus

linéaire et d'identifier les differentes variations morphologiques qu'elle a connues ainsi que sa

structure de permanences.

III.4.1 La genèse et l'évolution de la ville de Timimoun

l/Période d'implantation des ighamawen

Dans cet environnement très agressif, la casbah et la foggara ont permis à l'homme de

s'adapter à la vie dans l'aire plateau-sebkha à travers:

-Des ensembles des aghame datant du XIII siècle2 , I'aghem se présente comme une unité

clairement définie par ses murs de remparts et ses tours,entouré d'un fossé, une entrée par un

pont de pierres ou bois, utilisation des matériaux locaux),

L'implantation des

ighamawen est

ordonnée par le réseau

des foggaras du fait
que leur emplacement

correspond aux

endroits ou

débouchement les

foggaras.

L'aghem, I'eau, le

palmier sont les trois

éléments de

I'implantation, dont les

rapports sont gérés par

l'art de partage de l'eau

et des terres.

I

..1.*;.-

Figure 46 : carte de la ville de Timimoun au période Xlll, source: traité par l'auteur

2018

2 Echalier, Village désertés et structure agraire anciennes du Touat-Gourara A.M.G, Paris,1972,p89
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

zPâ i ode de cr oi ssanoe i nt ramu r os des I ghamaren 1 ffiOoAVJ
Avec le développement de la
population, I'agham subit deux
ÿpes de croissances:
Croissance par extensions et
croissance par reproduction
@édoublement):

-l'extension se fait par rapport aux
vents et I'ensoleillement et elle se
faire avec le changement de
l'élément organisateur, d'une
organisation autour d'une Rahba,
on passe à I'organisation le longe
d'un Zkak. Et pardédoublement

dont la construction d'une unité semblable à I'aghem initial, dans son organisation, sa forme et
son orientation, seul le fossé sépare les deux unités

ÿPâ i ode de cr cri ssance o<t r+ mu r os des I ghaman en (cr éat i on d u K sA R)

En temps de sécurité et de paix, les
conflits sont substitués par des
valeurs idéologiques nouvelles, et
ces idéologies nouvelles ont été
ramenées par le mouvement des
\ âli qui se sont succédé à
Timimoun et chaque wali fond une
zaouia ou une mosquée dans
laquelle il enseigne. À sa mort il
est enterré sous une koubba portant
son nom, toute ces données ont
favoris" I'extension extra-muros, la
üe ksourienne se réalisa désormais
hors des murs de rempart.

4/Premiàe pâ iode mi I itai re 1 901-1 903:

L'installation française avait pour
but de contôler Timimoune elle-
même et la Régron du Gourara-
Touat Tidikelt. D,après le
commandant Godart (ils éütaient
en général le voisinage des ksour ou
la surveillance et la circulation
étaient difficiles voire impossibles
en raison de l'étroitesse et la
sinuosité des ruelles. Les premiers
camps durent s'installer à l'écart des

I
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Figure 47 : carte de la ville de Timimoun au période de croissance
intra-muros des ighamawens, source :traite par auteur 20lE
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Figure 48 : carte de la ville de Timimoun au période de croissance
extra-muros des ighamawen, source:traite par auteur 2018

+'

a

tt

n

I
Figure 49 : carte de la ville de Timimoun au période militaire 1901_
1903; source: traité par auteur 201g
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agglomérations, soit sur un point fort quand le choix était possible, soit sur un emplacement

bien dégagé afin d'éviter I'effet de surprise d'un adversaire) ; ils ont occupé une position

sfiatégique dominant le ksar, à I'intersection des deux pistes. Caravanières ; la piste reliant

les différents ksour du Gourara et celle menant au bled §udane pour y construire un fort

militaire sur un ancien agham Amellal.

La deuxième intervention des français étais la création de la place d'armes ,( place LA
PERRINE) qui a les dimensions du fort dont la limite norêouest étais ce demier (soit 120 x80

m) , cette place vérifie la règle d'urbanisme colonial qui dit que la place d'arme doit se

trouver à l'intersection de deux axes principaux ,Autre fait relatif à cette période: I'accès à la
piste caravanière menant à El-Goléa est ponctué par une porte « Bab Nudan » ,

matérialisant le lieu de dépalt et d'arrivée des caravanes commerciales .,Ainsi nous

remirquons dès les premières installations ; une volonté de contôler le ksar et ses liaisons

extérieures ,en s'implantant sur les côtes les plus hautes; et une volonté de séparer les deux

systèmes urbains (ksar-üllage) en créant une ligne de démarcation

ÿDaxiàne pâiode militaire 1

C'est une période de démarcation
entre le üllage et le ksar qui voit
naitre en face de lui du coté plus
haut et séparé par la piste inter
ksour, un üllage qui se dédouble
par rapport la route inter-ksour; le
face à face, une agglomération
nouvelle, dont la morphologie a

pris une direction parallèle au fort,
elle est constituée d'un réseau de

mailles orthogonale. A la façon du
colonisateur romain.

il est doté d'une église face à la cimetière, Il comprend les frois éléments importants du tracé

urbain: la régularité, le public (espace publics et équipement publics), les relations entre les

différents tissus (coloniale - ksourien) .

6/Premiàe pâ iode civi I e 1 930 -1

Cette phase se caractérise par une
double croissance :

Densification interne du kser d'un
côté et du üllage colonial de I'aute.
On assiste dans cette période au

franchissement de la limite nord-est
qui est la foggara-
El meghier, avec une densification
de part et d'auffe de cet axe qui va
devenir un élément sfuchrant, ou
on remarque une déclinaison de la
trame orthogonale, qui s'élargit en
direction sud-est pour respecter le
passage de la foggara.

Figure 50 : carte de la ville de Timimoun au deuxième période

militaire 1903-1930, source: traité par auteur 2018

Figure 5l : carte de la ville de Timimoun au 1ère période civil 1930-

195Q source: traité par l'auteur 2018
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

Cette dernière était valorisée par les français qui en protégeait les bouches d'aération par de la
maçonnerie ; deux de ces bouches qui se trouvent à l'intersection de l'axe el Mgheir Et l'axe
inter Ksour étaient plus marquées par la construction de coupoles pour signaleila Foggara la
plus importante dans la région et s'installa à l'hôtel toansatlantique et en même temps
concrétisent I'effet d'une porte donnant sur la place de I'indépenrhnce venant de Ouled Sid.
Ces deux coupoles de couleur rouge, plus le mausolée de Sidi El Hocine avec sa coupole
galbée sur plan carré de couleur blanche (signe de lieu sacre) forme un décor urbain qui nè se
trouve nulle part ailleurs, et créent l'échelle d'une place en longueur.

7/Deuxième pâiode civi le 1 950 - 1 962:

t

Figure 52 : carte de la Ville de Tmimoun 1950-1962, source: traité
par l'auteur 2018

Deuxième phase :

-Le village se houve
graduellement entouré de
plusieurs cités de logements
séparées par des espaces üdes.
Ceci est le résultat de plusieurs

facteurs : besoin de matière

d'habitat, expansion économique

Ja saturation du ksar et son
extension vers le nord-est
accompagnée par l'établissement
D'un nouveau fort militaire; c'est
la matérialisation de la limite du
tissu colonial avec le ksar et avec
I'enüronnement désertique.

I Eri
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Figure 53 : carte de la ville de Timimoun au période post-colonial,

source: traite par I'auteur 2018
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Figure 54 : carte de la ville de Timimoun au période post coloniale,
source: kaité par l'auteur 201 B:
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Première phase : caractérisée par :

Dès 1965, plusieurs opérations
planifiées de citésJogement sont
réalisées à la périphérie du üllage
ainsi que la création de
lotissements. Ces cités sont conçues
en ruphre totale avec le bâti
existant et son contexte,



CHAPITRE III : Le cas d'étude

lll.4.2 §ructu re de per manences :

Malgré 'les multiples transformations qu'elle a subies et malgré le passage de plusieurs

occupants, la structure de la ville de Timimoun suit toujours ses ligres directrices, le parcours

matrice E nindjotrr qui longe et diüse le ksar et la palmeraie et le Boulevard du ler

novembre reliant le ksar au üllage colonial et se prolongeant pour relier la ville à la voie qui

mène vers Adrar.

Le rydàne de Foggara: Ce sont des éléments à haut degré de permanence en perpétuelle

dégradation; abaissernent du débit, absence d'entretien et de nettoyage des canalisations.

La palmeraie une sotuce de microclimat favorable, c'est un élément à haut degré de

permanence en voie de dégradation accélérée par I'abaissement de la nappe phréatique.

L'avenue du ls novernbre élément à haut degré de permanence existant, il ajoué un rôle

très important duiant toute I'histoire de la ville, ligne de croissance, ligne de démarcation.

L'axe caravanier menant vers Essoudane élément à haut degré de permanence

partiellement effacé, durant les prernières phases de croissance il fut lalorisé par la porte du

soudan.

L'axe El Mindjour : Élément à haut degrés de permanence existant, une limite entre le ksar et

la palmeraie pour devenir un axe sfucturant la croissance surtout dans sa partie sud.

La rue Laarbi ben M'hidi: élément à haut degrés de permanence partiellement existant. A
I'epoque coloniale, i[ fut un axe important ponctué par des équipements.

L'avenue I'Emir Abdelkader: Elément à haut degrés de permanence existant, une ancienne

ligrre de foggara, limite de croissance, devenue m axe structurant le üllage colonial.

Les æham fortifiê : Ce sont des lieux de permanences par leurs architectures, monumentale

et leurs caractère à la fois massif, Ils présentent un haut degré de permanence, mais

actuellement certains sont totalement effacés, il n'en reste que la parcelle.

Les habitationsdu ksar: Par leur caractère traditionnel, leur ÿpologie et système constructif,

elles constituent des éléments à haut degré de permanence le plus ancienne au centre près de

la mosquée de Sidi Moussa, et les plus récentes vers le norèesl

L es habitâions du village : Les habitations du village par leur typologie traditionnelle et par

leurs matériaux de construction originaux, consütuent des élânents de permanence de la ville

Les habitations po$-coloniales Nous les classons comme des éléments à faibles degré de

permanence existants.

Les mosquées: Par l'influence et le lien entre la société et la religion, les mosquées qu'elles

soient anciennes ou nouvelles, ont un haut degré de permanence
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

Les mausdéei L'influence des waris protecteurs sur les gens dans le passé o<plique la
concentration de ces édifices dans Ie ksar, sont des éléments à haut degré de permanence
existants qui donnaient et donneront à la ville de Timimoun un caractère spécifique.

Les rahbats ce sont des espaces d'échange et de communication qui avaient un rôle très
important dans le passe, durant les manifestations culturelles, actuellement , efles ont
beaucoup perdu de leur valeur et ne deüennent plus que des dégagements sans vie.

Les portes : Nous les crassons comme des éléments à haut degré de pemranence, elles
matérialisent I'enffée au ksar, en plus certaines ont une architecture spécifique qui mérite
d'être conservée parrni les permanences, comme Beb Essudar€.

Lescimetiàes: ce sont des lieux de sl,rnbole et de mémoire à haut degré de permanence qui
existaient depuis I'existence des premières traces de l,homme.
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: carte des pema[€nces, soulse : cartc du PDAU taaité€ par l,auteu! 201g.
Figure 55
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

III.5 ANALYSE URBAINE :

III.5.I Lecture morphologique des éléments de composition urbaine

<< L'analyse du Tissu urbain procède par l'identification de chacun de ces ensembles, l'étude

de leur logique et celle de leurs relations »>3

Limites et portes :

Notre aire d'étude est le ksar et le village colonial et ils sont limités par des foggaras au nord

et la palmeraie à I'ouest, au sud par également des foggaras et à I'est par une voie mécanique,

et la ville comptait plusieurs portes, les plus importantes ce sont la porte du soudan et la porte

du ksar
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Figure 56 : Carte des limites de I'aire d'étudg source: Pdau traité par I'auteur 2018

Accessibilité et

parcours:

La ville de Timimoun
est directement

accessible depuis la

RN5l et elle est

également accessible

par d'autres chemins

de wilaya.

iae

rolJlG NrJl

CH§UII{S DG §ü.ÀYÀ

Figure 57 : Carte du système viaire : accessibilité et structure viaire de la ville

de Timimoun, source:

3 Philippe Panerai,Marcelle Demorgon et Jean-Charles Depaule/Analyse urbaine
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CHAPITRE III : Le cas d,étude

Le réseau üaire de Timimoun est sur laxe Ar-Mindjour, une voie linéaire qui traverse le ksar
d'un bout à I'auhe (Fig. 88), L'axe parallèle du 1er Nov. Et un autre axe en boucre qui se
coupe dans quelques endroits et qui vient s'insérer enûe les deux précédents. une séie de
voies parallèles entre elles viennent se superposer pelpendicuratement à ces axes, formant
ainsi une trame en fausse rési e et qui constitue des îlots généralement en longueur.

cette trame est ponctuée d'un endroit à l'autre et sur l'axe de formation (parcours culturel), de
petites places (Rahba) qui constihrent des espaces d'échanges sociaux et de communication au
niveau de chaque fragnen!

A I'intérieur de cette fame, plusieurs sous-systèmes üennent s,inclure, ce sont souvent des
systèmes linéaires arborescents avec issue, allant du public au privé, ce système n,est en fait
que la superposition des parcours agricoles, territorial et le parcours de formation.
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les axes stsucturant les quartiers et les entites, souræ: pdau traité par auteur 2018
Figure 58: carte du système üaire
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

Les plaæ d espae publics:

C'est I'ensemble des lieux des pratiques pub[ques et collectives dans la ville.

Délimitation des espaces publics collectifs (la rue, le carrefour, le jardin, galerie ...) de façon à
s'articuler au tissu urbain et leurs relations avec les structures de conformation et
de permanence.
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Figure 59: hiérarchie des places, source: pdau traité par l,auteur 201g

Lesâluipemants:

[,es activités principales de la ville se concenfoent dans l'avenue du 1o novembre, ou on
trouve des équipements administratifs tels que la dair4 la mairie, la poste, la CNEp, la BNA,
le service d'hydraulique et le tribunal, Nous kouvons également d'autres activités
commerciales, et le siège de I'ONAT, agence de voyage, l'hôtel oasis rouge et l'hôtel igltezar.

Dans la ville, nous trouvons d'autres axes importants telles que (ex, l'avenue de l'église) et la
rue I'Emir Abdelkader ponctuées par le commerce, Les autres équipements sont pour une
raison ou pour une autre en refrait par rapport au centre-ville, écoles et üspensaire de
l'époque française à la marge sud-ouest du ksar pour soigner les indigènes et faire diffirser la
culture française sans s'intégrer dans la population.

Le siège de la sureté urbaing la gendarmerie nationale, le secteur sanitaire, la SNTA, du côté
nord est la limite et la foggara Ifli Amokrane, ou nous trouvons la subdivision d'urbanisme,
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CHAPITRE III : Le cas d,étude

de construction et de l'habitat (SUCH), la direction des travaux publics, Sonelgaz, lescontributions, un banque @DL). Le ksar reste le lieu de regroupement d'équipements
e

cultuels par excellence mosquées, russalaq nEusoléess et nndr aSsa (école coraniques).

La logique dedâæupagedes ilots:

. Le ksar:
Le ksar comme tous les ensembles traditionnels est le produit d,une nécessité immédiate,
d'une logique de composition assemblant plusieurs Aghrem.
cette entité se compose à partir d'un assemblage cohérent de parceles qui exprime le même
ÿpe d'associativité (même üibus). Il peut être assimilé à la notion d,ilot du fait de son
autonomie formelle et ses dimensions très proches de la notion d,ilot.
Le plus souvent, nous retrouvons la notion d'ilot dans le ksar de Timimoun sous forme de
groupement d'habitat le long d'un zkak ou d'une rahba. ta forme globale aborde plusieurs
confi gurations presque jamais régulières.
Dans le ksar de Timimoune, nous avons constaté ra présence d'ilots spécialisés destinés à unefonction d'équipement: la mosquée extérieure ou por. présenter un lieu de mémoire.
cimetière, mausolée.
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Figure 60 : les principaux qüperDents, sourse: pdau haité par l,auteur 20l g
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. Le village Colonial :

comme tous les centres coloniaux, le traoé du üllage de Timimoun présente un tracé
régulateur en damier, formant une trame orthogonale
En premier lieu, le génie militaire frangais a positionné le Fort militaire à la place de l,ancien
Aghrem Allamellal.

Les dimensions et laposition du fort militate (120m sur 80m) vont générer la maille primaire
qui fonde le tracé du village. Devant le fort, les militaires ont délimité une place d'armes. Ses
dimensions correspondent aux dimensions du fort (soit 120 x g0 m). Nous pensons que la
prernière ligne horizontale de référence est la médiane de oette place. A pârtir de cette
médiane, les lignes parallèles et perpendiculaires vont former le tracé théorique qui sera
concrétisé par le projet d'alignernent colonial.

La logique du tracé qui va ordonné le village colonial se basant sur des ilots qui sont en fait
des multiples du module de base de 2.5m qui dérive de la trame promaire.
L'ilot type a une largeur de 25m du côté du Boulevard lo Novembre, afin de se bénéficier de
I'orientation d'un maximum d'ilot vers ce parcorrs structurant. Alors que sur l,autre côté, les
ilots présentent une longueur de 50m.
Les ilots dans le village ont en majorité à caractère résidentiel, les édifices publics se
concentrent le long de I'Avenue de l'Eglise. Nous remarquons que les ilots-équipements,
longeant I'Avanue de I'Eglise et occupe la totalité de I'ilot (25 sur 50m).

I
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Figùre 61 : logique d'implantation des e[tités, soure: pdau traite par aùteur 20lg
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L'Église occupe une position

stratégique : I'intersection du cercle

qui a comme centre la tour de garde

Sud-ouest du Fort militaire, avec la
médiane de ce demier @ig. 58).

Durant la deuxième période

d'occupation civile, nous assistons à

un changement dans les dimensions

de I'ilot. Des ilots présentant les

dimensions de (90*25 m), d'autre
(25*25m).

r' Les ilots réddentids

- I'ilot üllas : On a retrouvé deux catégories

Toute la surface de l'ilot est le support potentiel à une seule habitation (habitation 40% jardin
6O%), elle est soit au centre ou à la périphérie de l'ilot et s'ouvre sur la djenna par une galerie

d'arcades, la surface de I'ilot est subdivisée en 2 ou 3 lots, avec les mêmes principes
d'occupation que ceux de l'habitation dans l'ilot.

- l'ilot en bande: Les bandes vont subir une subdiüsion perpendiculaire donnant des lots,
qui à leur tour, seront subdiüsés en parcelles de dimensions différentes, les dimensions des
lots sont généralement de : (12,5x12,5) m ou (12,5xi5)m ,l'accessibilité est périphérique à

I'ilot.

- l'ilot compact : C'est l'ilot très dense comprenant de parcelles de dimensions différentes la
particularité de cet ilot est la reprise d'éléments du ksar (rue, ruelle, rahba, zkak, impasse),

ainsi l'accessibilité est interne à l'ilot, les dimensions des parcelles que nous retrouvons sont :

(12x1s) m( 12x10) m; (12x9) m(12x12,5)

/ Lesilotsquipemerrt:

Les ilots-équipements sont généralement isolés et placés dans une position priülégiée dans la
ülle, les équipements se localisent sur des ilots de la même surface que les ilots résidentiels
(environ 25 sur 60 m)
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Figùe 62 : les types des ilots au villàge colonial
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. L es opâ ations postcolon iales :

La ville s'étend dans tous les sens (nord-est principalement) avec une simple juxtaposition de

plusieurs ÿpes de constructions, cette partie de la ville a suiü logique arithmétique dans sa

composition et sa croissance.

Les ilots dans le village sont en majorité à caractère résidentiel, les édifices publics se

concentrent le long de l'avenue de l'église actuellement rue El Aarbi B€n Mhidi.

Les cas retrouvés sont :



CHAPITRE III : Le cas d'étude

L édifice public occupe la totalité de l'ilot, l'accessibilité se fait par l'une des rues

périphériques.

/ Lesilotsmixtes:

L'édifice occupe l'ilot partiellement, l'autre partie comprend plusieurs parcelles d'habitations
Les habitations frontales sont accessibles à partir de la rue sur laçelle elles donnent, tandis
que les habitations les plus reculées sont desservies pil des ruelles internes

Les dimensions des parcelles sont de (l0xl0) m ; (17x17) m;(17x8,5) m

Plan de Srudure urbaine :
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Figure 63 : carte de synthèse de l'analyse morphologique : structure urbaine de la ville de Timimoun.

Timimoun se caractérise par l'association harmonieuse de deux ordres urbains. L'un
traditionnel (le ksar) avec sa logique vemaculaire, un tissu dense et compacte porté par un

réseau viaire présentant une hiérarchie très poussée et dont l'ensemble semble se suffire à lui-
même. L'autre, moderne à l'origine (dont le noyau date du début du vingtième siècle) et qui

est porté et orienté sur le parcours cenftalisant d'envergure territoriale. Ce parcours de

collaboration des deux systèmes porte I'essentiel des fonctions urbaines de la ville et se

caractérise par I'importance des faits urbains et des proportions des espaces publics.
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De cette trame tissée durant la période de colonisation française, est né un urbanisme saharien

qui suscite beaucoup de questionnement quant à son influence sur le mode de production du

cadre bâti contemporain dans la conception des espaces publics semblent hors échelle.

I I 1.5.2 Leduretypologique

La lecture typologique est une analyse qui fait ressortir les différentes ÿpologies du système

bâti et permet d'identifier les spécificités du paysage urbain dans lequel on aura à intervenir.

Le parcdlaire:

"Le système parcellaire est un système de partition de I'espace du territoire en un certain
nombre d'unités foncières, les parcelles, le parcellaire fiagnente doncle territoire" a

Le ksar présente une forme urbaine organique, se caractérisant par une absence apparente de
géométrie et une adaptation continuelle des formes à leurs contexte, Le parcellaire ainsi

défini, était conditionné par des marques inscrites sur le sol d'origine géométrique,

typologique et surtout agricole, d'où une permanence des traces pendant des siècles, Ànsi le
tracé agricole joue un rôle qui dépasse les raisons de sa création.

Le principe de parcellaire dans le ksar est le même que celle du parcellaire agricole,
l'orientation dominante est tributaire du sens d'écoulement des eaux d'irrigation ramenées
jusqu'ici par le système de foggara et seguia c'est à dire perpendiculaire aux courbes de

niveau, ainsi un plus grand nombre de parcelles pourras profiter de cette eau, et il y a

également des lignes continues parallèles aux courbes de niveau.
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Figüe & : Lignes dirrctric€s perpe[diculairc

aur courbes de niveau, source: mémoirç de

masistere 2001

For me des par cd I es

La forme la plus générale des parcelles à Timimoun est la forrne rectangulaire qui s'allonge
perpendiculairement aux lignes directrices mais nous trouvons quelque fois parmi celles-ci
des parcelles carrées et qui constituent des propriétés plus importantes
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Figure 65 : Ligaes directrices parallèles aux
courbes de niveau- sourcæ: mémoire de

magisterc 2001

l A.Borie I Méthode d'analyse morphologaque ... p4
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

-Un parcellaire issu du découpage d'une

trame régulière orthogonale rigide (en

damier) avec des rues très larges et

linéaires, ces demières perdent de leur

sigrrification spatiale sous I'impact

écrasant du soleil ou encore I'exposition

Nous détemrinerons trois §pes de parcellaire à Timimoun

-Un parcellaire rectangulaire dirigé vers les chemins agricoles, dense et présentant des

crénelages, ceci correspond aux parcellaire des noyaux anciens.

-Un parcellaire rectangulaire dirigé vers les chemins agricoles, dense et non crénelé, il
correspond aux extensions extr&muros dans la partie ancienne
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Figùe 66 : Type de parcellaire dans le village colonial,
soul§€ : Thèse « oentte de recherche saharien » option
projection architectural dans un milieu historique, juillet
2006

Etd du bâti :

Une partie de la ville de

Timimoun souffre d'un état de

dégradation avancée I cette partie

correspond aux quartiers

d'habitation traditionnels. Les

constructions se trouvant dans le
ksar et la palmeraie présentent un
gabarit dominant de R+l avec
quelques exceptions en R+2
maximum, la plupart des

constructions ont des sous-sols

aménagés en "caves, dehli€'.
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Figure 67 : carte de I'aire d'étude de la ülle de Timimoun représcntant

l'état dù bâti
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Figure 68 : carte de l'aire d'étude de la ville de Timimoun, §pologie
du bâti.

L a tvpolooie traditionnd le :

Le relevé effectué sur le tissu traditionnel nous perrnet d'en faire ressortir les principales
caractéristiques.

Le tissu ancien avec des masses bâties présentant une très forte continuité par accolement des
bâtiments les uns aux autes. Le Ksar est définit comme étant une agglomération de maisors
ûès serrées. Les ruelles y sont étroites.

La maison relevée se trouve dans le ksar de Timimoun, elle est habitée et en 6at moyen.

La maison d'EL Medjour associe en réalité, deux maisons à cour qui adopte le principe de
I'intimité représenté par f introversion des espaces : toute ouverture donne sur la rahba. Dans
ces maisons, Ies cours sont munies aux niveaux des terrasæs pil des puits de lumière (Ain
eddar), ceci, à cause des fortes chaleurs caractérisant la région. Elles sont localisées sur un
angle judicieusement choisi. Ces cours sont positionnées latéralement par rapport à la
parcelle. Cette position excentrée s'expliquerait sans doute par I'étroitesse des maisons.

a,L q-
4

I

Figure 70 : Relevé de la maison relevé, source, les travaux
de étudiants Ml « opüon : habitat » /Blida 2018

La ville de Timimoun
comprend trois typologies
diftrentes qui sont intimement
liées à son développement

historique : la typologie
haditionnelle du ksar, la
typologie européenne du XXème
siècle (coloniale) et la typologie
contemporaine.

La carte ci-contre montre la
répartition de ces typologies dans

Ie cente historique de la ülle.

Figure 69 Photos de la maison relevee, source : les
tavaux des étudiants Ml « option : habitat » /Blida
2018
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

La maison adopte le principe de I'introversion: elle ne possède aucune ouverture vers

I'extérieur à part la porte d'entrée qui donne sur le zkak. Toutes ses façades sont aveugles, et

les matériaux de constructions sont naturels : la brique de terre crue (Toub) et le palmier

Typologie cdoniale

Le Village colonial est un tissu en structure orthogonale construit en face du Ksar. On prendra

en compte les réalisations majeures de cete époque telle que I'Oasis rouge.

Erigé durant les années 1920, l'Hôtel Oasis Rouge" est, de par son cachet architectural
(l'édifice étant construit en argile notamment), un important site historique dans la région.

Ce sont des briques d'argile, facile à

fabriquer sur le chantier de construction;
séché au soleil, le toub a une excellente
qualité exothermique.

l.'1-1':.1: .-LÉ 1-r-
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Ficùe 7l . la brique de terre crue

Figure 73 : Modélisation en 3D de l'édifice
soùce : gouram-touri§me.over-blog.com

L'hôtel Oasis rouge de Timimoun a été réalisé dans les années üngt du demier siècle, par un
militaire français à l'époque. S'inspirant de I'architecture locale Znnète et ayant des
prolongements en Afrique sub-saharienne; cet édifice a abrité des missions de la société
Citroën à l'époque.
La Duchesse du Luxembourg en séjour à Timimoun a séjoumé longuement dans cet hôtel qui
est un véritable joyau architectural d'influence Néo Soudanaise.
Après avoir subi une réfection et une réhabilitation, I'hôtel est devenu un centre de
rayonnement culturel mis à la disposition des associationg des artistes pour organiser et
développer des activités culturelles et artistiques Il fait I'objet de visites touristiques guidées
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Figuæ 72 : Plan de l'édifice sourse i

goùam-toùrisme.over-blo g.com
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

pour les visiteurs de la région.5 Aujourd'hui, il abrite le siège du centre algérien du patrimoine
culturel bâti en terre.

sur le plan ÿpologique, l'édifice principal s'organise le long d'un espace de distribution
linéaire vouté (qui rappelle le zkak). n présente deux ailes latérales en arrière parcelle donnant
sur une grande cour. Le bâtiment s'oriente sw le Boulevard du prernier novembre et aligne
une galerie (passage couvert) avec une architecture dite néosoudanaise.

Les matériaux de construction sont comme pour l'architecture traditionnelle à base de terre
crue pour les murs et les planchers sont réalisés en ossature de bois de palmier.

5 htto://qourara tourisme.over-bloq.com/ârticle 37o498s5.html HorEL "oAsls RoucE DE TIMMoUN, octobre 2oo9
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

III ,7 I NTERVENTION URBAI NE

Il s'agit pour nous de reütaliser et mettre en valeur le tissu haditionnel à travers des
operations de réhabilitation. Ainsi, revaloriser l'architecture de terre, redonner au ksar sa
cohérence et son unicité et revaloriser les actiütés traditionnelles, la palmeraie et les pratiques
traditionnelles de gestion des affaires du ksar.

I ll .7.1 Principes d'intervention

Dans un premier lieu nous proposons des interventions globales sur tout le ksar, avec des
actions spécifiques également sur le contacte entre le ksar et le centrsville.

1- Réhabilitation du cadre bâti traditionnel et amélioration du niveau de confort de l,habitat
ksourien.

2- conserver et restaurer les équipements publics (mosquée, nædersa, rnausolées) w leurs
caractères culturel et culfuel, architectural, symbolique et de mémoire, de manière à garantir
le confort aux usagers, la solidité et la durabilité de ces ouwages à responsabilité collective.

$Intégrer d'autres équipements qui fonctionnent avec les besoins du ksar et sa vocation de
lieu de mémoire, de lieu sacré.

- Nous avons choisi deux agham qui gandent toujours leurs caractères historiques et
morphologiques : aghem sidi brahim et aghem Tazzegaft.

Le premier pour en faire un centre d'interprétation, le choix de cet aghern s,explique par son
emplacernent au cæur de l'ancien ksar de Timimoun, riche en lieux de mémoires et de
symboles et qui se rapproche le plus de la fonction principale d'un centre d'interprétation son
organisation en deux parties, l'une à rahba et I'autre a zkak, faciliteront la conception de la
distribution de plusieurs ÿpes de parcours, circulaire, linéaire et labyrinthique.

Le deuxième agham, sera transformé en centre d'hébergement, pour étudiants, chercheurs, et
même sporadiquement pour touristes. I1 peut être également un prolongement pour le centre
d'interprétation et le centre de recherche. pour le projet nous garderons l,intégrité
morphologique des habitations anciennes, avec la même organisation spatiale, les mêmes
matériaux de construction, la même ambiance et la même texture ; mais en améliorant les
conditions de confort.

-Nous proposons un cenfe de recherche pour la sauvegarde et la promotion de l,architecture
saharienne, abritant des locaux pour des chercheurs de diverses disciplines architecture,
urbanisme, aménagement du territoire, archéologie, sociologie, histoire,..., des laboratoires
des recherches, ces locaux permettânt la cohabitation et l'échange culturel enhe les étrangers
et la population locale.

4Revalorisation des espaces publics: les pi'co,rs, les rahbat qui sont les places les plus
significatives dans le ksar et qui ont perdu leur valeur d'usage. Ainsi, toutes les rahbat vont
être reütalisées par un commerce spécialisé soulignant leur vocation dans le tissu : culturelle,
cultuelle et touristique pour revaloriser les actiütés traditionnelles.
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

SNous proposons de limiter l'urbanisation du côté de la palmeraie.

GRevaloriser les parcours lieux des fêtes religieuses et festiütés traditionnelles, etc.

7-Reütalisation de la palmeraie et les pratiques traditionnelles et conserver et protéger les
foggaras par des servitudes réglementaires.

& Restaurer les murs d'enceinte des anciers aghem et leurs redonner leur caractère défensif.

$Restaurer I'ancien mosquée de sidi moussa, la rendre fonctionnelle de nouveau et rénover le
marché.

1(lRecomposer la bande de contact du ksar avec le boulevard du ler novembre.

11-creer un circuit touristique articulé autour d'un chemin pittoresque qui relie un certain
nombre de sites touristiques culturels évocateurs et de découvertes aux visiteurs avec pour
thématique de raconter I'histoire, les légendes et les faits marquants ayant contribué à la
construction du ksar. Le circuit o{Êira ,ne variété de services complémentaires.

Ce circuit à plusieurs aspects :

-Aspect I : Pour faire la découverte du vestige culturel.

-Aspect 2 : pour faire une découverte liée à l'artisanat, les activités et l,animation culturelle,
on commençant par le centre d'interprétation qui va lui donner sur les différentes
composantes.

-Aspect3 : pour faire une découverte de la palmeraie et de la culture üwière traditionnelle.

Ce circuit ofte I'occasion de découwir des édifices de grande valeur architecturale, historique
et artistique ; ces monuments oftent une variété de sÿles et de formes et se distinguent par
leur fonction et leur intérêt pafimonial.
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De ce constat, nous sommes arrivés à établir le plan d'action en
commençant par la :

- Revalorisation des portes et parcours principaux et des rahbat.

- Restauration des édifices emblématiques tels que les équipements
principaux (mosquée, zaotu'as, medersa)-

- Réhabilitation du cadre bâti traditionnel.

- Reconversion de certaines casbahs en éqüpements de promoûon
culturelle.

-Rénovation de l'édifice abritant le marché quotidien en structure
de producûon et de vente de produits artisanaux et délocalisation du
marché au niveau du carrefour Est donnant sur le boulevard de
dédoublement de la ville coloniale.
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Figure 75 : carte des disfonctionnements recenses et potentialités
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- Recomposition de toute la bande qui longe le boulevard du ler
novembre, en aménageant une meilleure mise en contact du ksar et
la ville coloniale. n s'agira de restifuer au Boulevard, sa

configuration originelle avec prise en charge des fais urbains
majeurs par des aménagements spécifiques. -Ensuite nous avons
créé des pénéüantes au ksar afin d'indiquer les portes pour créer
une articulation.
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

III7.3 Etapes d'élaboration du plan d'aménagement :

La première intervention :

o Elle est de créer une articulation au cæur de boulevard du ler novembre avec le ksar

par la création d'une porte marquante'

o Revalorisation des parcours thématique tell que le parcours El Mendjour et le parcours

culturel, et revaloriser les portes.
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Figure 76 : Schéma d'aménagement de la première intervention

FigureTT : Vue sur la nouvelle porte du ksar. FigureT8 : Vue sur l'ancienne mosquée de Sidi
Moussa
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

La deuxième intervention : Elle sera axée sur le tissu homogène

o Restauration des édifices emblématiques tels que I'ancienne mosquée de Sidi Moussa

et les medersas et zaouias.

o Réhabilitation du cadre bâti traditionnel.

o Revalorisation des espaces publics traditionnels tels que les portes, les rahbat et autres

aménagements fixes.

1n 3ème intervention :

o La reconversion de deux aghem, Aghem de Sidi moussa en un centre d'interprétation

de l'architecture et de patrimoine et l'aghem de Tanzeghart en une structure

d'hébergement.

o Création d'un circuit touristique reliera un certain nombre de site historique.

La 4è*. intervention : Elle sera axé sur le contacte entre le ksar et le centre-ville.

o Recomposition de toute la bande qui longe le boulevard du 1 novembre dont

I'intervention sera fixé sur la subdivision de boulevard du 1 novembre en 2 entités où

la 2è*" entité sera fixé sur une perspective où je vais garder le mausolée de sidi el

houssine qui est un élément de grande valeur historique ainsi les deux cheminées dont

je vais délocaliser la bouche de foggaras dans le but de mettre l'axe de boulevard du I

novembre sur l'axe de la porte urbaine de la ville et les deux cheminées vont jouer le

rôle d'une deuxième porte.

o Récupération le terrain de marché foire et le conformer au tracé régulateurs dicté par

son entourage et l'intersection des deux tracés donne naissance à une place publique.

Et 4 ilots.
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FigureTg : schéma d'aménagement de 2h"
intervention
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

o Rénovation de 1'édifice qui abritant le marché quotidien en structure d'artisanat

o Délocaliser le marché quotidien vers l'ilot numéros 3 qui donne sur le boulevard 20

aout pur assurer la relation d'échange entre l'habitation et ce dernier et les deux ilots

quidonnentsurleboulevardlnovembresontdédiesàlacréationd'uncentrede
recherche et un hôtel pour assurer un équilibre en équipement le long du boulevard' et

le 4è*" ilot dédie aux habitations

Récupération de I'ancienne partie de la place de l'indépendanceo

o I

f

!3

Enrïl
DI
innl-T--tr[[[

r-] D trl trtr E
Figure 80 : schéma d'aménagement de la 4eme intervention.
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Figure 8l :Plan de la 4eme intervention
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

III.8 PROJET ARCHITECTURAL :

Dans ce volet nous avons choisi de développer le projet du cente d'interprétation de

I'architecture et du patrimoine culturel de Timmimoun et ce au niveau de l'aghem de sidi

Brahim. Notre choix c'est porté suf ce projet car il vise à la fois, à valoriser le patrimoine et à

sensibiliser la population envers cette richesse patrimonialg ainsi que la nécessité de sa mise

en valeur et la prise en charge de son contact avec le boulevard du ler novembre. Ce qui

permettra un meilleur dialogue et une intégration entre ancien et nouveau.

Avant d'entamer le projet il est nécessaire de faire une analyse thânatique ciblée sur les
centres d'interprétation et une recherche sur &s projets similaires.

IIL8.1 Le centre d'interprétation de I'architecture et du petrimoine CIAp :

Le centre d'Interprétation de l'Architecture et du patrimoine est un éqüpement culturel de
proximité ayant pour objectif la sensibilisation, I'information et la forrnation de tous les
publics à I'architecture et au patrimoine de la ville ou du pays concemé.

(interprétation a donc

rapidement recouvert une

âctivité d'accueil et
d'animation, mobilisant

aussi bien les méthodes

âctives que lâ

communication par la
parole, mais également

tous les autres moyens qui

permettent de transmettre
des informations au public

expositions, brochures,

cartes, projections de
diapositives, etc.

. Mettre en valeur et fait
découvrir et comprendre
lhrchitecture et le
patrimoine du territoire
concerné
. Sensibiliser la population

aux enjeux de l'évolution

architecturale, urbaine et
paysagère de la ville
. Offrir un support
pédagogique, c'est-à-dire

fournir les outils
permettant d'analyser et de
comprendre la ville

. une exposition

permanente didactique qui

donne les clés de la ville
. des expositions

temporaires renouvelées
. un centre d'information et
documentation qui en

mettant à la disposition des

visiteurs les sources de

connaissance
. des ateliers pédagogiques

ouverts au jeune destinés à

l'initier à la découverte de

l'architecture et du
patrimoine.
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

lll.8.2 Etuded 'un exemnle de CIÀP

111.8.2.1 CIAP de Vienne

Le CIAP de Vienne inüte les Habitants, jeune

public et les touristes à découwir ou redécouwir

la ülle de Vienne. Chacun est libre de compléter

cette visite par des ateliers pédagogiques, ou des

promenades dans la ülle, aidé par la signalétique

conçue en même temps que le CIAP. Ce demier

accueille chaque année 12 000 visiteurs.

Le CIAP de 1a Ville d'art et d'histoire de Vienne
a élu domicile au rezde-chaussée de l'église
médiévale Saint-Andréle-Bas, située au bord du

Rhône face au Musée gallo-romain de Saint-
Romain-en-Gal - Vienne.

La création en 1999 du Centre d'Interprétation de

Vienne résulte d'une volonté de mise en valeur et
de compréhension des ressources patrimoniales

de la ülle, et des étapes de sa constitution depuis
plus de 2200 ans. Pafimoine antique, médiéval,
modeme et contemporain : des actions de

médiation leur sont consacrée.

Figure [K]: CIÀP de vienne ex l'église médiévale saint
André le bas source, Wikipedia

Fi9urê84 : CIAP de vienne ex l'église médiévale saint
AndÉ le bas source, Wikipedia

L,e centre d'interprétation de la médina de Tunis est un équipemant culturel dont l,objectif
majeur consiste en la mise en valeur des ressources architecturale et patrimonâles de la
médina en we d'y créer une nouvelle dynamique culturelle et de dévoiler au public, à travers
l'architechrre, des parties déterminante de I'histoire de la Tunisie

CENTRE O ITIÉÊPRETATION OE LA MEOIir^ OE TUNIS
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

Figure 85 : Situation et plan de CIAP de médine de Tunis source, processus de mise en valeur l,ensemble
hi§orioue de médi na de Tunis

111.8.2.3 ÿnthèse:

D'après cette analyse architecturale et sÿistique des diftrents exemples, on a remarqué que
la conception d'un cenfte d'interprétation s'articule autour des actiütés suivantes :

Accueil Pour que les visiteurs s,y sentem bien reçus.

Exposition

permanente

Espace de

documentation

Exposition

temporaires

Salle de

conférences

-un cloisonnement affirmé favorise l'appropriation du plan du discours déliwé par
l'exposition et permer uns découverte progressive de ce qui est proposé à lire

-Confort de üsite et circulation

- Introduction de l'exposition, on doit trouver un panneau représentant le contexte
historique et social de l'édification.

- Parcours de visite, une unité d'exposition est un segment du discours qü
constitue un contenu autonome.

- -il utile de présenter des objets dans l,exposition permanente.

- Les illustrations originales (photographies, dessins, schémas, etc.) seront
toujours, dans la mesure du possible

bibliothèques ouvertes ou médiathèque, tables de travail, aménagement de cellules
indrüduelles pour les postes informatiques et les lecteurs de documents audiovisuels, etc.

I1 conüendra de disposer d'un mobilier modulable, qui permette de renouveler
l'aménagement de la salle d'exposition temporaire

-Selon les ressources disponibles, il peut être utile d'équiper la salle à des fins de
projection.

Ateliers La salle affectee aux ateliers pédagogiques doit répondre aux besoins spécifiques despedagogiques enfants et des actiütés programmées,

Tableaul : Tableau de programme de base pour un centre d'interpreation.
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ilt .8.3 Pr râmmeouântitâif éconié

Notre centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine est un établissement

d'enseignement, nous avons élaboré les consistances du programme quantitatif en s'appuyant

sur deux critères :

-Le site (l'aire de travail sur I'aghem) qui s'étend sur une superficie de2550.8m'?

- L'analyse de deux exemples, (CIAP de Vienne) et (CIAP de la Médina de Tunis) afin de
connaitre les exigences auxquelles un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine
doit satisfaire pour que les activités nécessaires puissent se dérouler de façon appropriée.

Du point de we programme le centre englobera les fonctions suivantes :

- Des locaux pédagogiques (atelier de production des produits de l'artisanat, atelier de
couture, atelier de peinture, salle d'informatique)

- Bibliothèque, Médiathèque, Salle d'Interprétation des manuscrites.

- Service d'administration.

-Service d'hébergement.

Et nous avons renforcé le centre par des plusieurs salles d'expositions.

lll.8.4 Présttdion du prcid :

Notre centre d'interprétation de l'architecture et de patrimoine est un équipement culturel, il
s'appuie sur le passé, vit en présent et est tourné vers l,avenir.

c'est un lieu üvant, en perpétuel mouvement, qui üt dans et dehors des murs, c'est une
somme d'histoire, d'objets, d'actions.

I I 1.8.4.1Qud sont sesobjdifs?

-Créer un lieu de plaisir et de pédagogie.

-sensibiliser, médiation, appropriation, décliner toutes les formes de savoir et connaissances.

-Réaliser un lieu d'accueil üvant.

-Lieu avec une identité forte

-La mise en valeur de l'ensemble historique de la région.
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I I I .8.4.2 A qui s'adresse le projet :

Etudiants, les jeunes
talents

Figure 86 : schéma illustrant §4re d'usagers

I I I .8.4.3 De quoi s'agit-il ?

(A qui s'adresse
notre
équipement ?)

Les usagers

Occasionnel

Figure E7 : schéna illustrant type de fonction

Le Cehtre d'lnterprétation de llrchitectùre et du Fatrimoine
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

I I I .8.4.4 M ode de vi§tes :

o Visite libre au niveau de cenüe.

Visite guidée au niveau des salles d'expositions et au circuit touristique en dehors de

centre.

Visite guidée par audio ou multimédia.

I I I .8.5 Choix de §te:

!11.8.5.1 Stuation :

L'aghem de SIDI BRAHIM se situe dans le fragment Amellal à Timimoun, occupant une

position centrale dans le tissu, une position sftatégique dans la structure urbaine de la ülle. Il
se situe à la zone de contact entre le ksar et le üllage colonial, c'est-à-dire à proximité du

pilcours cenfralisant: le boulevard du ler novembre..

L'aghem est prolongée d'un ilot résidentiel, il est au ceur du ksar et il est dans le

prolongement de I'ancienne place de Timimoun.

ll 1.8.5.24æ§bilité:

L'accès à l'aghem se fait à partir de deux pénétrantes venant directement du Boulevard du ler
Novembre. L'entrée principale donnant sur la porte historique localisée au Nord de l'agham à

partir de rahbat Ahrache. Une entrée de service est proposée sur la facade Est s'ouwant sur

Rahbat Mouley Tayeb.

Figure 88 : Situation et accessibilité de I'aghem sidi brahim,

source ; google earth 2018
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

M .8.5.3 Les abords du monument

L'aghem est bordé de plusieurs rahbat, la première rahbat Akbou
Netghouni c'est le lieu où on se célèbre les mariages, et la deuxième
Rahbat Ahrache c'est le lieu où sont célébrées les soirées d'Ahlellil,
lors de la deuxième joumée du mawlid. ces rahbat sont le siège de la
culture orale et immatérielle encore üvante de la région du Gourara.

Figure E9 : Les deux rahbat les plus importantes autour de I'agh.m

Figure 82 : Délaissement et présence de gravois et détritus, déchets, marché informel

Figure 90 : La pérennité des espaces communautaires et de pratique traditionnelles (fêtes
religieuses, cérémonies etc.) tout autour du monument. Ce qui constitue une plus-value et un
garant pour la réussite de notre projet.
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

I I I .8.5.4 Les rempartsd lestours :

L'aghem est doté d'un rempart, flanqué de quatre tours bâties sur un site roche. Ce qui confère

unité et monumentalité à I'ensemble. Ces structures défensives sont munies de meurtrières et

traduisent la profondeur historique des lieux

Figure 9l : les fortifications de I'aghem, source : auteur 2018

I I 1.8.5.5 Système d'organisation :

L'Aghem de sidi brahim est composé de deux entités :

La 1à" le noyau original : est de forme carrée avec une Rahba cenûale, autour de laquelle
s'effectue I'accessibilité à celles-ci, l'entité se compose de : 6 Habitations, 4 Tours, Rahba
cenfrale, abri pour le bétail, Couloir de défense (déambulatoire), Skifa.

La 2i* l'extension de noyau : Elle est organisée d'une auffe manière, on remarque un
parcours intérieur différent, elle est constituée d'un parcours linéaire (le zkak) qui va
caractériser à son tours les modes d'association des habitations pour fonner une bande
d'habitation juxtaposée et assurant la distributivité à ces dernières, se terminant parfois par
des impasses.

Figure 92 : Schéma illustrant le système d'organisaüon de l'aghsp Sidi Brüim
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CHAPITRE III :Le cas d'étude

I I I .8.5.6 L es espaces intâiqlrs :

Figure 93 : l'intérieur d€ I'aghem, source :

I I 1.8.5.7 M urstraditionnds :

L'Aghem de Sidi Brahim malgré son état de ruine, représente un véritable modèle de
I'architecture vemaculaire. Il illustre un bon nombre de techniques et matériaux de
construction ancestraux.

Mur en Toub Mur en Tafza Mur en Toub

Figure 94 : Type d'assises des murs dans I'agheû Sidi Bmhim.

ïraiternent des disntinuitê strudurdles

Plafond en « Tafza » Plafond en « Djérid » Plafond en roseau Plafond eo « Kemaf »

Figùre 95 : Type des planchers dans I'aghom Sidi brahim

Arcades Escalier droit Maklzen

Figùe 96 : T;4res des ponss cr cscaticrs dans I'aghem Sidi Brahim
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

FigurE 97 i Essedticllcmcnt due à t'ubaadon et I'absoocc d'entrcücr, cct eoscoble üchitlchüal préscotp uÀ liyçsu dc

dégadation très avaace, soursc suteu 201 8
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I I I .8.5.9 Etat de d€radation des Srudures:

Hormis quelques sfuctures murùes encore en assez bon état de conservation, la plus grande

partie de l'agham est dans un état de dégradation très avancé. Les planchers constituent les

éléments de construction les plus dégradés. Les murs très épais tels que les remparts, les tours

et les alcôves au niveau de I'entrée principale sont les seuls à présenter un niveau de

conseavation satisfaisant. A cela s'ajoute les sous-sols de par leur nahre constructive (creusés

dans la roche) qui conservent encore I'intégrité de leur composante morphologique.
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

I

Figure 98 : Essentiellement due à l'abandon et l'absence d'entretien, cet ensemble architectural présente un niveau de

dégradation üès avancé, source auteur 2018
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

III.8.6 Etat de conservation des structures portantes de l'ensemble architectural

ffi

Figure 99: L'aghem Sidi Brahim et son exrension.

La quasi majorité des planchers sont délabrés et nécessitent des opéations radicales de
reconstruction.

- Les tours également ont w s'effondrer tous les planchers.
- La structure portante verticale de l'agham est en assez bon état de conservation aux

niveaux des enceintes. Ceci, du fait de leur importante épaisseur. Elle esten mauvais
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Figure 100 : relevé planimétrique de I'aire d'intervention sur I'aghem et état de conservation des
murs. source : les travalrx de Kaci Mahrour haité par I'auteur 20l g
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

état dans la majeure partie inüa muros, surtout dans les entités Sud et Ouest. Le reste,

environ 25Vo de la masse bâtie est effondrée.

III.8.7 Proiet de consolidatlon des structures nortantes de l'ensemble architectural

RATiBA

êe:

ffi
LE§ENT}E

E+êdc.Eoliôlin* hplû & rytdsrrorJia 
E àGrtct

l'-r It-i L

Figure l0l : Dépose des murs présentant un état de délabrement avancé et consolidation

des structures présentant un état de conservation appréciable en we d'une réutilisation,

source : Fond relevé planimétrique de source des travaux de Kaci Mahrour traiæ par

auteur 2018.

Figure 102 : Adaptation des murs consolidés et construcüon de noweaux mrus pour
renforcer la süucture portante du monument et assurer une adaptation fonctionnelle

optimale. source : Fond relevé planimétrique de source des üavaux de Kaci Mahrour

taité par auteur 2018.
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

lll.8.8 Proiet de rârabilitatiorn descomposants morpholooiquestraditionndsde

l'ensemble historioue et d'adaptation fonctionnelle

Construction d'une galerie de distribution aux pourtours de la rahba et dont les planchers

serviront pour la reconstifution du chemin de ronde. Les tours recewont des escaliers potlr une

meilleure distribution du système de fortification traditionnelle.

I I | . 8.9 Affedati on d adaptati on fondi onnd I e des esoaces:

Figure lM : Adaptation fonctionnelle des espaces
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Figure 103 : Restitutions de composatte§ morphologiques traditionnelles du mo[ument

et optimisation des espaces historiques, source : Fond relevé planimétrique de source

des Eavaux de Kaci Mahrour traité par auteur 2018.
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CHAPITRE III : Le cas d'étude

lll .8.10 Dæcriûtion du oroi d d'adaotation fonctionnelle:

I-€ CIAP est avant tout un lieu d'accueil, i1 est conçu pour que les visiteurs s'y sentent bien
reçus. Aussi, les éléments qü peuvant faire obstacle à la curiosité et à i'entrée des üsiteurs
sont-ils éliminés. C'est un équipement en R+1, doté d'un rempart de 7m et flanqué de 4 tours
de 8m avec un chemin de ronde portant des meurtrières le long des courtines. une forte
identité historique du ksar de Timimoun.

L'espace d'accueil est ouvert, il est situé à proximité de l,entrée, et constitue un passage
obligé. De I'entrée principale on trouve un axe préférentiel et principal qui va desservir tout
de suite le centre qui est la rahba, et de la rahba on va avoir plusieurs cheminements aux
entités.

Entité de for mation où on se trouve les différents ateliers « atelier de production des
produis d'artisanat, atelier du tissage, atelier de couhre des vêtements traditionnelles de la
région, atelier de peinture », destinés pour les chercheures et des jeunes de la région. Et notre
équipement organise aussi des ateliers au sein de Centre Algérien du patrimoine culturel Bâti
en Terre CAPTERRE pour la réalisation et connaitre les techniques de construction en terre.

Entité d'administration est sihrée à proximité de l'entrée et de la rahba pour mieux gérer
lout l'équipement.

Entité d'exposition est située au centre de l'équipement pour profiter mieux de I'articulation
avec les patios et les parcours de cheminements, c'est des salles d'exposition permanente et
temporaire de patrimoine cultural et naturel de la région du Gourara et Ia ülle de Timimoun
precisément.

Entité de documentation est située à proximité des salles d'expositions pour qu'elle soit
visible depuis la salle d'exposition, afin que le visiteur s'y rende naturellement, au terme de
son parcours. Aménagée par une bibliothèque ouverte et une médiathèque ouverte âvec
l'espace d'interprétation des manuscrites avec une cellule individuelle pour les postes
informatique .

Entitédesgvice: Plusieurs boutiques pour la vente des produits artisanaux et les vêtements
traditionnels afin que le üsiteur terminant sa üsite, prend avec lui un souvenir de cette
richesse patrimoniale.

Entité d'animation : Valorisation des circuits touristiques/sensibilisation & publications, on
trouve un club qui est spécialisé en service de circuit. Il prend en charge les touristes ou les
chercheurs qui veulent connaitre la ülle de Timimoun et son histoire. ceci, à travers un
circuit qui est un chemin pittoresque qui relie un certain nombre de sites culturel s évocateurs
dont l'ensemble historique du ksar, les monuments et les équipements qui datent du l,époque
coloniale. ce circuit se termine par des espaces d'activité artisanale et économique qui

80



CHAPITRE III : Le cas d'étude

perpétuent un savoir-faire fiaditionnel authentique. Et pour la partie de la publication, elle sera
établie avec les jeunes du ksar pour faire des évènements et manifestations de la culture de la
région et aussi pour promouvoir la restauration des monuments historiques et participer ainsi à
la sauvegarde des casbahs du ksar.

Entité d'hébergement I Un studio pour chercheurs ou les éfudiants en période des visites, qui
est aménage sur une ancienne habitation pour que nous fassions üwe le visiteur la üe
quotidienne traditionnel du ksar.

I I 1.8.1 1 $§àneæn$rudifs :

Les fondations: Le projet étant érigé sur un piton rocheux qui constitue une fondation
naturelle, mais pour plus de précaution, il est préférable afin que le mur adhère à Ia fondation,
de réaliser un soubassement en moellons de pierre qui sera erûrit dans une fosse creusée dans
le rocher et qui continuera en surface jusqu'à une certaine hauteur pour protéger les murs
contre les eftitements des eaux pluviales et les remontées capillaires.

Les plancfrers: Il sera proposé de généraliser un modèle de plancher inspiré du plancher
haditionnel. Il sera porté par des solives rectangulaires en bois rouge et pavé avec un mortier
hydraulique (à base de chaux). Ce plancher prendra en charge Ia surcharge d,exploitation de
l'équipement et sera habillé en sous plafond par un rappel du plancher traditionnel afin de
préserver les composants morphologiques de l' architecture ksourienne.

Les mursl Ce sont des murs porteurs en béton de terre comprimée üès wlgarisée par le
CAP-TERRE. Ce matériau assure une compatibilité physico-chimique avec les matériaux
taditionnels et ofte une grande variété géométrique et dimensionnelle.

L es ouvertures: les portes et fenêtre sont réalisées soit en arcs (plein cinhe) soit en linteaux
en bois. Leurs dimensions tendront au maximum aux dimensions historiques.

Les rryâements: Les revêtements au sol seront en terre cuite et les revêtements muraux des
espaces humides seront en falence décorative.

Les mortiersl Ils seront à base de chaux.

Au niveau des terrasses va y,avoir des
barre bacal donnant sur les rahbat pour
évacuer les eaux pluüales.

81

ts 'e.- _

r *.n" * -
td



CHAPITRE, VI:
CONCLUSION CÉXÉRALE



CHAPITRE VI : Conclusion énérale

Condu§on grhâale:

Les ksour du Gourara sont localisés le long des anciens axes commerciatx transsahariens. Il
s'agit de villages compacts fortifiés, situés en proximités d'une source d'eau. construits
principalement avec des matériaux locaux (pierre, terre, toub et tronc de palmier), les
habitations des ksour, s'organisent selon une logique qui favorise le lien communautâire tout
en préservant l'intimité et la séparation entre hommes et femmes. Les différentes habitations,
souvent modestes, ne dépassort pas hois niveaux. Elles sont composées d.'un espace central
(la Rahba). Les murs sont souvent parsemés de niches creusées. Les rares fenêtres sont
étroites et donnent sur la cour intérieure.

Les ksour commencent lentement à être perçus comme partie prenante de la culture et de
I'identité nationale algérienne, « ces édifices qü expriment le génie architectural et
urbanistique du peuple algérien témoignent de notre façon de üwe ensemble»r.

La dégradation du patrimoine du ksar et de son héritage socio-culturel est aujourd'hui
entamée, ainsi que celle du savoir-faire qui a permis de transformer ces lieux arides en
milieux totalement adaptés. Sa sauvegarde présente un caractère d,urgence pour la mise en
valeur de ses qualités paysagères, urbaines d architecturales, il importe de refiouver les
modes d'articulation entre I'ancien et le contemporain, entre le modemi et le traditionnel.

Notre objectif vise la reütalisation et la récupération de toute la richesse patrimoniale que
recèlent ce ksar et la mise en valeur tout ce potentiel inestimable ; cela à travers des ùe
stratégie de reütalisation de ce patrimoine architectural qui risque de disparaihe avec ses
valeurs culturelles.

Dans notre cas d'étude l'intégration enû'e ancien et nouveau passe par un projet qui gère la
hansition entre les deux échelles de composition, celle du ksar et le village colonial. ce ÿpe
d'intervention vise à insérer le ksar dens la dynamique urbaine de Timimoun tout en
respectant les preexistences. ce qui permet d'assurer une transition maitressée qü renforce
l'identité et le cachet du ksar.

Ces projets insèrent le ksar dans la structure urbaine, par sa revitalisation et la mise en valeur
de son l'ensemble historique.

Les résultats de notre travail nous ont pennis d'affirmer notre hypothèse concemant la
reütalisation du ksar et son adaptation à la üe moderne qui se présente comme I'une des
réponses à la problématique de la sauvegarde de ce patrimoine inestimable.

1 

{llocu!91 de_ Monsieur Ahmed Ouyahi4 chef du Gouvemement, aux assises du pahimoine
cultu€, Bibliolhèque nationale du Hamm4 Alger, 29 decembre 2003
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