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RESUME

L'cspacc public sc caractérisc par sa pluralité, tant du point dc vuc dc la divcrsité

des lieux qu'il occupe, des formes gu'il prend que du point de vue des usages qu'il

accueille. L'espace de la ville traditionnelle et de§ centres historiques est souvent un lieu

d'affÏrmation forte de l'uôanité et un témoin de l'identité de la ville et de son histoire'

ccpcndant lc dévcloppcmcnt extrêmement rapide dcs villcs ct la croissanco

démographiquc ont longtcmps cantonné la conception dc l'cspace public à unc approchc

essentiellement fonctionnelle. Auiourd'hui avec la ville modemc, l'espace public perd ses

caractéristiques graduellement avec le temps, il devient un vide déstructuré, sans aucune

qualité et convivialité.

L'espace public dans les villes traditionnelles (médinas {jt ksour) est caractérisé par

l'adaptation sur le modc vie des habitants avec les contraintes environnemcntales

spécifiques. cet espace se résume généralement par de§ ruelles étroites hiérarchisées, un

espace de rencontre par excellence d'une fonction commerciale (place du marché) et d'un

espace qui regroupe les differentes fonctions publics (rue principale ou une place

principale). C'est exactement lc cas de la pcnUpole mozabite. Dn outre I'apparition des

nouveaux ksour au M'zab, à l'image de ksar Tafilelt, était dans le but de répondre à la

demande croissantc de logemcnts cn réintcrprétant les codes de I'architcctutcs

traditionnelle mozabite. L'espace public de ce nouveau ksar accueille la voiture avec

d,autres activités de nos jours (rencontre e1 loisirs). Notre recherche a étudié l'espace

public dans le nouvcau ksar de Tatilelt en prcnant en considération son usage et son vécu

avcc une comparaison entre l'ancien ksar de Beni-lsguen et le nouveau ksar Tafilelt.

Notons que pour bien réussir un tel projet urbain, il importe d'étudier le rnode de

vic dcs habitants ct lcur culturc. En cc scns, lc Ksar Ta{Ïlclt cst unc réussitc à la fois

architecturale et sociale. Cette réussite est étroitement liée à la conscience des habitants :

ils ont participé activement à la constfuction de leur ville. Et ils continuent à alÏcher une

attitudc écologiquc convenablc grâcc à laqucllc la villc doit sa propreté. Ccci cst égalcmcnt

vérifié à Gourna (Egypte) ct à l{abous (Maroc), oir les architectes et les urbanistes,

concepteurs de ces villes, ont avant tout étudié les traditions et les activités du peuple

destiné à habiter ces villes.

@1g@espace public, ksar, espace public ksourien, dimensionnement et fbrme, usage

et vécu, ksar et projet urbain, nouveau ksar.
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SummarY

Public space is characterized by its plurality, as well from the point of view of the

diversity ofthe places that it occupies, the shapes which it takes as from the point of vierv

ofthe practical uses it accommodales. The space of the traditional city and of the historic

centres is often perceived as favourable location strong assertion ofurbanity and as witness

to the identity of the city and ol'its history. However, the extremely lirst development ol

the cities and the population growth has for a long time confrned the design ofpublic space

to a primadly functional approach' Today with thc always renewed advent of modem

cities, pubtic space gradually loses its characteristics' Thus, it becomes an open area

deprived ofany structure, without any value and conviviality warmth'

Public space in the traditional cities (medinas and ksour) is basically charactcrized

by the adaptation of the lifestyle of the inhabitants to the specific environmental

restrictions. This space is gcncralty reduced to hicrarchical nanow strects, a markct placc

with its commercial purpose (a privileged meeting place) and to a space which gathers

various public ofiices (main street or lv{ain square). It is exactly the case ofthe Pentapole

(tive old cities) olthe M'zab valley. lv{oreover the appearance of new ksour in the M'zab,

like ksar Tafilelt, has been a responsc to thc increasing demand of residence, by

reinterpreting the codes oftraditional architecture in the M'zab Valley' The public space of

this new ksar (Tafilelt) allows cars to go in and accommodates other nowadays activities,

like relaxation park and leisure. our research has studied public space in the new ksar of

Tafilclt, while taking into accoun! its everyday practical use, as well as a comparison ol

Tafilclt (thc ncrv ksar) to Bcni-lsgucn, thc old ksar.

It gocs without saying that to sucoeed such an urban projeot (ncw ksar)' it is important to

study thc lifcstylc ofthc inhabitants and thcir culturc. ln this dircction, Ksar Tafilclt is an

architectural success, as well as a social one. This success is closely related to the

conscience ofthe inhabitants: they took an active part in the construction oftheir new city.

And they continue to display a suitable ecological attitude thanks to which the city orves its

cleanliness. This observation has also been validated in Gouma (EgypQ and llabous

(Morocco), where the architccts and the town planners, designers of these cities, studied

above all the traditions and the activities ofthe people intended to live in these cities.

Kevwords: public spacc, ksar, ksar public spacc, sizc (dimcnsion) and form, practical and

everyday use of space, ksar and urban proiect, new ksar
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INTRODUCTION A LATHEMATTQUE GENERALE DU MASTER

.ARCIIITECTURE ET PROJET URBAIN'

La problématique générale du mastcr 'Architecture et Projet Urbain' s'inscrit dans

lc cadre dcs études conccmant [c contrôlc dcs transformations dc [a formc urbainc, au scin

de l'approchc morphologiquc à [a ville et au tenitoire.

Elle s,insère dans le large corpus des recherches urbanistiques critiques sur le

contrôle et [a production des formes urbaines en réaction à I'approche fonctionnaliste de

pro<Juction de la ville des années 1950-70 qui recourrait aux modèles de l'urbanisme

modeme.

Elle privilégie le fonds territorial comme fondement de [a planification des

ensembles urbains et §upport (réservoir, matrice affecté par des structures multiples) pour

définir et orienter leur aménagement : les forces naturelles qui ont assuré par [e passé le

développement organique des villes seront mises en évidence pour oonstituer lc cadrc

néccssairc à la compréhcnsion dcs rapports qu'cntrcticnncnt ccs villcs avec lcur tcnitoirc'

S'appuyanrsurleconsidérablecapitaldeconnaissancesproduitetaccumuléau

cours du temps par Ia recherche urbaine, la recherche urbanistique investit actuellement,

d'une manière particulière, le domaine des pratiques nouvelles et des instruments

nouveaux de projet ainsi que les nouveaux moyens de contrôle de I'urbanisation et de ses

formes.

Dans ce vaste domaine (de contrôle de l'urbzÛrisation et de ses lormes), le master

.Architecture ct Proiet Urbain' soulève tout particulièrement la problématiquc spécifique

dc la capacité des instruments d'urbanisme normatifs et réglementaires en vigueur à

formuler et produire des réponses urbaines adéquates aux transformations que connaissent

les villes dans leurs centres et périphéries.

Les pratiques de l'urbanisme opérationne I (à finalité strictement programmaaique et

fonctionnaliste) récessitent une attitude critique de la part des intervenants sur la ville :

§'est le projet urbain qui constituera I'apport spécifique de I'architecte dans la pratique

plurielle de I'aménagement de la ville, correspondant à une nouvelle manière de penser

l'urbanisme. Le pmjet urbain devient alors un élément de réponse possible pour la

I
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reoonquête tle la tabrication de la ville face à la crise de l'objet architeotural et à la crise de

I'urbanisme, devenu trop réglementaire'

Plus qu'un ooncept ou qu'une grille de lecture historiquc des phénomènes urbains,

la notion de projet utbain sera dans les années 70 l'expression qui « cristallisera les divers

aspects de la critique de I'urbanisme fonctionnaliste, et simultanément, celle qui exprimera

la revendication par les architectes d'un retour dans le champ de l'urbanisme opérationnel

,,,

Au cours dc la déccnnie qui suivra, parmi les ditlërents autcurs et théoriciens du

projet urbain, Christian Dcvillcrs se distingucra sur la scènc architccturale commc auteur -
et acteur- dont [a contribution épistémologique sur le thème du projet urbain sera la plus

conséquente2.

Âprès avoir rappelé les principales quatités qui font la ville : sédimentation,

complexité, perdurance tles lbrmes pour de nouveaux usages, etc., Devillers développera

trois aspects3 :

Le premier conceme une théorie dc la forme urbaine, le deuxième aborde les

méthodes du projet urbain, alors que le troisième s'attaque à la difficile question des

logiques institutionnelles et procédurales.

Il conclura par af'l'irmcr que le projet urbain « esl une pensée de la re«tnnaissance

de ce qui est là (...) des fondatiotts sur lesquelles on s'appuie pouf établir" tles fondations

pour d'auhes qui viendronl après >>: une conception de l'architecture dans son rapport au

lieu et à I'histoire, assurant la durabilité et la continuité historique

C'cst l'altemative à I'urbanisme au travers de la notion dc'Prujet Urbain', qui se

définit cn filigranc dc l'cnscmblc dc ccs propos qui nous pcrmcttront dc construirc unc

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

dimensions essentielles.

I gonillo J. L., cont ibution à lne hlstorrc critlque du Pmjet archl!€cturàl et utbah, I hèse d H D R , Laboratoiro INAMA

!.N S.^.Marc€rlle, (Mars ?01 I )

:Devillers, Ch., « Le projet urbain », in Architecture : recherche et action, Actes du

colloques des 12 et l3 mars 1979 à Marseille/Palais
des Congre§, pa.is, Mhistère de l'Environnmleot d du cadre de vie, CER^/ENSB^. Conc4rnant cet auteut, voir égalem€nt : Delillers'

Ch . poui un rrrtnnisme rte pmjer mai l98l I €t Cô'rlërences paris d'architecl€s pavillm de l'ânenâl 1994 - Christian Dèville.r§ I-e

pmJer urtâ'n, et Prere Rrhouler. I â ville comme cuwe, Paris, éd du Pavillon de I'alsenâl' 1994

' lntervention de Ch. Devillers en Mars 1979 au colloque intitulé Architecture:
Recherche et Âction au Palais des Congrès de Ntalseille
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Dans les làits, le projet urbain est aujourtl'hui un ensemble rle projets et de

pratiques qui gèrent notamment de I'espace public et privé, du paysage urbain'

« Sans refléter une doctrine au sens étroit du terme, l'idée de projet urbain renvoie

cependant à un point de vue doctrinal qu'on s'efforce de substituer à un autre : I'urbanisme

opérationnel, et qui peut s'exprimer plus ou moins en fonction de seuils »a'

Il s'agira alors, tJ'une part, de développer les outils rle définition, de gestion ct de

contrôlc de la forme urbainc et de réintroduire la dimension architecturale et paysagèfe

dans les démarches d'urbanisme, et, d'autr€-part, situer la démarche du projet urbain entre

continuité avec les données de la ville historique et référence à I'expérience de la

modcrnité.

Dans la tlémarche du master ,Architecture et Projet urbain" le passage analyse-

projet a constitué une préoccupation pédagogique majeure dans I'enseignement du projet

arch itectural et urbain.

Dans ce registre, on citera Albert Levy et Vittorio Spigai [1989] dans leur

.contribution au projet urbain" qui privilégieront la dimension historique pour assurer le

passage entre analyse et projet : la continuité historique devant permettre d'assurer la

'conformation' du projet à (et dans) son milieu.

cette même préoccupation est abordée par David Mangin et Pierre Panerai [1999]

sous une autre optique : celle de Ia réinsertion des types bâtis, majoritairement produit par

I'industrie du bâtiment, dans une logique de tissus.

L'histoire des villes, quant à elle, nous enscigne la permanence des tracés (voieries,

parcellaires...) et l'obsolescence parfois très rapide des tissus. ll convient donc à partir de

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

constructifs habituels des maitres d'Guvre moyens) de travailler dans une perspectivc

nouvelle qui intègre dès I'origine une réflexion sur les évolutions et les transformations

possible, d'origine pubtique et privee. Cette tentative d'actualiser les mécanismes et les

techniques qui ont permis de produire les villes, débouche ici sur des indications très

pragmatiques et pratiques (tracés, trames, dimensionnements, découpage, terminologie" ' )'

aBonillo 
J L, L'analyse morphoiogique et le projet urbarn dan§ I erSô-Bulleiin' 1995,n'Il8
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L'objectif principal du master 'Architecture et Projet urbain' s'inscrit dans une

construction théorique qui fait de I'abandon de I'utopie de Ia ville fonctionnelle du

mouvement modeme et de I'acceptation de la ville concrète héritée de l'histoire, la

rt'férence essentielle de la démarche du master. La ville héritée de l'histoire est le contexte

obligé d'inscription de I'architeeture. En retour I'architecture. '. ' construit Ia ville'

Le retour à l'histoire ne signifie cependant pas le rejet 'simpliste' de la modemité

pour une attitude nostalgique envers la 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'

^u 
courant de I'année universitaire 201612017 et parmi les différentes optiques à

pafrir desquelles le projet urbain a été abordé et développe, trois thèmcs ont été privilégiés:

o Le Projet Urbain et les Instrunents d'urbanisme

r Le Projet Urbain en centre historique

. Lc ptojct urbain cn périphriric

A travers la thématique du projet urbain, les étudiants pouront alors proposer un

territoire de réflexion et d'expérimentation sur la ville.

Dr. Arch. M. Zcrarka

Porteur du master 'Architecture et Projet Urbain'

Mai 2017
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« une décision consciente peut être prise soit en se rëJëranl à la tradilion, soil par des

i.ûisonnemeflts logiques et l'ûnalyse scientifique. Les deux démarches devraient cortduire

au même résultal, car la tradition est I'aboulissement de I'etpérience pfalique de maintes

générations face à un même problème, tandis que I'analyse scientifique est simplemenl

l'observation s1-stématique des aspects du problème.»s

Ilassan. FuthY

II. INTRODUCTIONGENERALtr

Le morJe de vie, l'innovation sociale et technique sont autant tle sujets d'étude

des Annales de la recherche urbaine sur les villes contemporaines dans [e monde. Le

développement extrêmement rapide des villes, la démographie galopante et la croissânce

de la circulation automobile ont longtemps cantonné la conception des espaces publics à

une approche essentiellement fonctionnelle, au détriment de la vie locale et du cadre

urbain6.

La conception ancienne de la vilte était tout comme celle de la société, une

conception communautaire. Les définitions que I'on donnait jadis de la ville le montraient

fort bien. Les hommes du Moyen Age qui ont repris fidèlement les idées de I'Antiquité'

leurs conceptions ont continué d'avoir cours pendant fiès longlemps. Saint Augustin dans

tu Cité de Dieu avair dit : « La cité n'est ficn d'autre que Ia multitude humaine unifiéc par lc

lien social >i7, les phénomènes de forme et de comportemcnt sont rassemblés et utilisés en

tant que vocabulaire de I'espace public.

Par ailleurs, la ville a su par tradition, notâmment dans les régions tempérés et

arides, foumir des espaces adaptés climatiquement et culturellement aux usages. La

rccherchc de [a protection sontre une nature ditTicile et un climat rude a conduit ccs

populations à la création d'étâblisscmcnts humains connus sous lc nom dc ksour: « Il

existe à travers lc mondc des établissements humains qui ont un cachet particulier créé par

le savoir-faire des générations qui y ont vécu. Ils constituent ainsi un patrimoine hautement

5 H.Fathy. construire avec le peuple. Editiqn Sindbad, Paris.1979. P;57.
u Pachaut E : Les Annales d; la Recherche Urbaine (Puca, Ministère de l'Équipement)' 2005
7 

[02] Lucien Jerphagnon, introduction à La Cité de Dieu. Saint Augustin. OEuvres l[.
Callimard, coll. Pléiade. p. XX
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.l Françoise Very ,'k patrimoine n'€§t pa§ l'accumulation des faits d'objets, mais une création en acte", Le

patrimoine et I'architect€, AA NO 329,p 59 : cité par, S. HaouiBensaada, 2002' p 2.
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quatilié pour ses valeurs et ses qualités architecturales et urbaines. ces richesses sont Ie

résultat d'un processus d'adaptation continuelle de la forme au lieu »8

L'exempledeM,zabmontrequelesancienshabitantsdelavalléeavaient

créé, dans le ksar, une organisation de l'espace urbain reflétant une prise en compte de tout

ce qui était important dans leur vie quotidienne (la défense, le souci d'économie' le besoin

d'intimité, le respect de l'égalité et l'importance ilu fait religieu.x, fortement lié à la

production spatiale). Ils avaient établi un équilibre entre leur vie sociale, leurs besoins

économiques et leurs donnees environnementales, caractéristiques du climat saharien, la

topographie particulière du site et les crues de I'oued Mzab, que ce soit d'un point de vue

urbain ou architectural.

Cet héritage est rcsté relativement bien conservé dans la vallée du M'zab'

Mais dc profondcs mutations d'ordrc sociologiquc ct spatial ont cu licu, avcc ['introduction

d.espaces ouvert§ et d'une trame viaire rectiligne, à I'extérieur de I'enceinte du ksar,

mârquant le début d'une fracture avec le tissu urbain existant et amorçant le changement de

typologie urbaine et architecturale, entraînant la généralisation de la structure urbaine en

rlamier. Du point tle vue typologique, Ie type d'habitat ksourien a été remplace par tle

nouveltes formes d'habitat, plus extraverties avec de nouvelles exigences pat rapport au

confort et à I'utilisation des espaces dans I'habitat. Ces changements ont entraîné la

disparition progressive des valeurs mozabites de la simplicité, du mesuré et des solutions

égalitaires dans l'architecture et I'urbanisme ainsi qu'un net recul de la prise en compte des

d<lnnécs locales, qu'clles s0ient sociales, climatiques, topographiques, ou constructives.

suitc à la prisc de conscicncc, rclativcmcnt récentc, dc I'état dc saturation

avancé de la vallée. Les nouvelles extensions au M'zab, resscmblent désormais à n'importe

quelle périphérie algérienne, composées de cités de bâtiments, les unes à la suite des

autres, à la typologie standardisée où les espaces extérieurs se résument à des espaces

résiduels entre les bâtis, avec tlans les meilleurs des cas la plantation tardive il'espaces de

verdurc, pourtant vitale au Sahara.

L'intérêt pour le retour à la tradition architecturale mais également urbanistique est

illustré par les expériences innovantes de nouveaux ksour, qui ont été tentées, au milieu des

années 1990, à l,image de celui de Tafitelt. cet ensemble et les quelques autres du même



type, incarnent une altemative d'aménagement avec la participation des habitants et selon

des critères spécifiques au site.

tll. PITESENTATION DU CAS D'ETUDE «LE KSAII DE TAFILELT»

« C'cst unu nouvcllc villc. dénommés le ksar dc Talilch, réaliséc au sud dc

Beni-lsguen dans le but de mettre en valeur l'héritage patrimonial matériel et immatétiel

des ancicns ksour de M'zab, tout en I'adaptant aux commodités de la vie contemporaine. »e

Cree par la fondation AMIDOUL, le ksar de Tafilelt ou la cité Tafilelt Tajdite (nouvelle),

est un ensemble bâti sur une colline rocailleuse surplombant le ksar de Beni-lsguen. Le

projet consiste à créer une nouvelle ville comme extension de ['ancien ksar de Béni-lsguen

pour combler le manque tle logements. Talilelt est ainsi une nouvelle ville qui s'inscrit

dans une optique sociale, économique, écologique et patrimoniale.

Le groupe fondateur a commencé les travaux de ce projet, composé de 870

logenrents, [e 13 mars 1997 et il I'a terminé en 2006, sur une superficie de 22,5 ha. La

superficie résidentielle est égale à 79 670,00 mètres carrés, avec un coût de 8700 DÀ par

mètre carre.lo

Le terrain d,investigation choisi est un site urbain. c'est le ksar de Tafilelt ou la

ciré Tafilelt Tajdite (nouvelle), initié en 1998 par la fondation AMIDOUL dans le cadre

d,un projet social. ce Ksar est doté de placettes, rues, ruelles, passages couverts, aires de

jeux et des structures d'acconrpagnement telles que bibliothèque, école, boutiques, salle de

sport et, en prévision, cles équipements culluels et de loisirs (parc). ll a été construit dans le

cadre du LSP « Logement socidl pafiicipatif » avec la fondation AMIDOUL et contre la

crise du logement qui frappc toute la vallée du M'zabl1.

Les habitations sont accolées autant que possible les unes aux autres de manière à

réduire les surfaces exposées à l'ensoleillement. L'occupation totale de la parcelle (C.E.S =

l) implique que pour une superlicic des parois de l'enveloppe (murs extérieurs et plancher-

terrasse) évaluée à 329,62 m', seul 140.62 m2 sont en contact avec l'environnement

extérieur. Le ksar de Tafitelt peut alors être considéré comme organisation urbaine

e« CHABI.M & DAHLI.M, Ie ksar de Tâfilelt dans la vallée du mzab. une exfrience urbaine entre tradition

et modemité,
ro« www.tafilelt.com »
rr« Chabi M & Dahli M, le ksar de Tafilelt dans la vallee du Mzab, une expérience urbaine entre tradition et

modernité, 201l, P02 »
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compacte, ce qui explique la lbrte densité urbaine voulue dans ce nouveau Ksar et qui

caractérise l'aspect urbain de toutes les régions à climat chaud et arider2'

IV. PI{OBLEMAI'IQUEGENERALE

En passant par lcs rucs du nouvcau Ksar Taûlclt,

nous sommes attirés par le dispositif de I'espace public

tant morphologique que dimensionnel. En effet, le

véhicule devient présont sontrairemen! aux anciens Âsoar

dc la valléc dc Mzab dans lcsqucllcs lcs cspaccs publics sc

résument à des ruelles étroites hiérarchisées inaccessibles

aux véhicules, exclusivement réservés aux résidents.

À l'intérieur des nouveaux Ksour,la voiture est existante

aussi la présence des espaces pour jeunes, aires de jeux,

des placettes conçues dans le but de favoriser le rencontre

cntre habitants, ces espaces publics répondent aux besoins

contemporaines de I'habitant, par contre dans le tissu

ancien on trouve quelques ruelles qui sont interdites aux

tèmmes pour dcs raisons de l'intimité.

Ouestions de recherche

Â ce stade, il s'avère indispensable de préciser dans quel

sens notre intention de recherche va être menée. [:n effet'

quelques questions sont émises :

Fig0l : Ksâr Tafilalet.
Source :http://tafi Ielt.aom/sitel

FIg02 : accès mecanique au Ksar Tafilalt.
Sioùrcr :http://tafi lelt.corrt/site/

. le rer:limensionnement de l'espace public à Tafilelt a+-il introduit une nouvelle

typologie bâtie ?

r Quel est le rapport entre la forme urbaine du nouveau ksar, la tradition et l'âspect

culturel des mozabites ?

I 2« http://www.algerie-focus.com»
20
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V. II\'PO]'IIESE

Méthodologiquement, pour la conduite de cette

recherche et dans la perspective d'apporter des

réponses à ces éléments de problématiques, nous

rctcnons I'hypothùsc suivantc :

. L'espacô public introduirair une nouvelle 5:f:";iffiiitJËauniveauduKsar
typologie bâtie dans le nouveau Ksar de Tafilelt.

o L'usage et le vécu des espaces publics de Tafilalt seraient inadaptés par rapport à [a

culture du peuple mozabite.

VI. OBJtrCTIFS

Cettc étudo peut sc définir comme étant une analysc fondamontale, aspirant à :

. Conrprendre le nouveau rapport introduit entre la typologie bâtie et I'espace public

à travers une lecture typologique, Ies usages et l'appropriatiôn des espaces publics par les

habitants.

r Une cotnparaison entre le nouveau ksar de Tafilelt et l'ancien (Beni-lsguen) à

travers une é1ude de l'évolution de I'espace public chez le peuple Mozabite.

VII. DEMARCHtrMETHODOLOGTQUE

?l

I
I*'sh E

I

F_ rl
i

Ir

t-._

Afin de Épondrc à la problématique et aux qucstions soulevées, de oonfirmer ou

d'infirmer les hypothèses prédéfinies, et concrétiser nos objectifs de travail, nous avons

opté pour la méthodologie suivante.

D'abord nous allons cntamor cette étudc par une étude lhéoriqae. Cctte dcmièrc cst

néccssairc pour la compréhcnsion dcs conccpts utilisés, tol quc : espacc public, cspacc

extérieur, Ksar, dimensionnement et forme, usages et appropriation. Mais au'delà d'une

sirnple définition, nous essaierons d'analyser et de situer chaque concept par rapport au

contexte de son apparition, et d'essayer de démontrer la relation entre ces différentes

notions.



cette analyse théorique sera suivie pal une onaty§e thëmütique, aelLe dernière se

manifeste à travers l'étude de difierents exemples de Ksour ou des médinas Arabes, cette

analyse sera suivie d'une analyse comparatives des différentes exemples selon plusieurs

critères.

Enfin, à travers une approche analylr4ae, nous approfondirons notre étude par I'analyse

du Ksar de Tafilalet avec une étude comparative entre ce demier et l'ancien Ksar de Beni-

Isguen. Âu troisième chapitre, nous appliquerons les conclusions et les résultats issus du

deuxième. Aussi, cette approche analytique nous permettra d'identifier des

recommandations, afin d'atteindre les objectifs visés. En cette faveur nous nous baserons

sur des supports graphiques et écrits.

1')
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I COMPITEHENSION DES CONCtrPTS INHERENTS AU THEME DE

RECHERCHE

I.I.I OD{ICTION : L'ESPA CE PIiBI,IC ET EXTERIE {IR KSO{IRIEN : ESSAI

DE DEFINITION

L'histoirc dc I'humanité cst étroitcmgnt conlbndue avcc ccllc dcs villcs, lcs villes

étant l'ccuvrc dcs hommcs illustrant lc micux, la divcrsité dcs culturcs, dcs civilisations ct

r^ r^.'-- -^-^^ '-^ll, La villc cst ünc consti-.:ction dans l'cspacc mais sur unc
'!s LroPLù u'- rLurs ÿar'-uurr

vaste échelle et il faut de longue période de temps pour la percevoir (LYNCH.K, 1976)'

Elle n'ajamais été une entité bâtie continue et dense, mais elle a toujours inclus une variété

r-lc tbrmes et d'espaoes urbains, ellc sc délinit comme étant une composition d'espaccs bâtis

ct non bâtis, ils sc distingucnt lcurs formes ct lcurs fonctions, lcs cspaces cx1éricurs

cxciccnt unc fonction esscnticl ; ils rccrccnt !a vic, lc plaisir ct la.iouissancc, qüo donnc un

environnement intéressent plein de vitalité et d'animation, lieux de relation et de détente,

lieux de circulation et de communication.

L'espace libre public ne peut être que le négatif de I'espace bâti, il lui donne sa

forme, son caractère et sa pratique. c'est la composante non bâti de la ville qui constitue

un élément piimordial aü fûnciioünêment de la villc, c'Êst uii espâce qui offre un ceftain

confort aux habitants qui se sentent souvent agressés en milieux urbains. C'est le lieu des

plusieurs pratiques de la vie urbaine : commerce, détente, rencontre, échange ...'etc... Où

I'cspace public exprime son rôle social et économique.

r!! \rrJ t/ù r -\-L \-, rilrrÀr ncrl 
^ 

a.l: lrïrT)I Ia! ÔU Ulr LLtr /1\-tr I u!rLl\- i

La notion d'espace public est une notion complexe d'usage assez récent, « elle a

d'abortl émergée en philosophie politique en 1960 puis en sociologie et urbanisme dans les

annécs 70 avec une définition de catégorie d'objet en opposition (plcin/vide, ouvert/fermé,

:-.*-:^..-r^.,.1;^..-r l4
ltçl lçllr / ç^tct l€ul ,

r Pour Monique Zimmermenn z « I'espace s'entend comme un espace à trois

dimensiotu orienlé par la gravité, lieu où s'exerce la nalure avec la plùe, le soleil et le

'' M.J. Bertrand, LISTOWSKI.H, I984
r' llEeN-cLauoe .D. zooz\.
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ÿent. Julais il §'enlerul uussi comtne ensemble de munière d'être' de Juire, tle

t5pcnscr»

r Pour Luc I)oumenc z« I'espace public, lu partie non bûtie de la vill'

ou ecisle de la place, I'espace aryartenant la pluparl du temps au domoine

de la ville plus particulièremenl affectée à des usages publics se curucl

tygtlogie empreinle par les dffircnles Jbrmes el pur les diversités des usages prut

t/iÿarrt et conçu en osnxose avec les ûctiÿi\és de la ville, il en révèle son dynamisme et son

identité»t6

Les espaoes publics comme lorme ouverte sont les lieux d'équilibre dialectique

entre l,architecture de l'édifice et I'architecture de la ville, ils sont le ccur et l'âme des

villes. Ils appartiennent à tous : ils permettent et génèrent pour tous les spectacles de ville.

Ils sont commandés et ordonnés par le bâti de la ville, pâr les fâçades et les volumes des

édifices qui les constituent.

Ils sont I'impulsion de la ville, espaces ou les amis ou les étrangers prouvent y être

ensemble, pour communiquer, se récrier, travailler, flâner. Se détendre, ou simplement

jouir des bruits de la ville ou les paysages qu'offrent les perspectives.

Ils peuvent être définis comme éléments du tissu urbain qui lient les difierents composants

de la ville en un ensemble cohérent.

Ils peuvent être projetés comme ils peuvent s€ I'ormer et évoluer graduellement aveo le

temps. Ils sont essentiellement les espaces ouverts et pourraient être les parcs, les jardins,

les squares, les places, les rues, les boulevards....

L'espace public est potentiellement ouvert à tous. mais les gens ont-ils envie de s'y

rendre pour autant ? tr La vie ou la mort des espaces publics dépend infinime l de leur

qwlité et s'ils sonl con"-iviaux envers leurs utilisateurs probables pour narcher, se

rcposer, y séjoumer. Confronté au:c espaces publics ,*ides el abandonnés dans beaucoup

de villes contemporaines comparalivement aux scènes de rue du tournant des siècles

précédents ou plusieurs activités nécessaires s'y déroulaient, et qui fonctionnaient

également comme lieut de réunion indépendamment de la présence ou I'absence de

'tJ.Y.Toussaint.M.Zimmermann, "programmer et fabriquer I'espace public", User Observcr, PPUI,
Lausannc, 2001.

16 L.Doumene."L'espace public dans la ville mediterraneenne". Acte de colloque. Montpelier Mars 1996.

Edition 1997. P.l I
25

tc, pul*



quulitë. Les scùnes cle rue de sociètè ucluelle monlrertl un fiotlèle d'ulilisulitttt

complèie mcnt différent. »17

vu la grande panoplie des choix et des alternatives qui s'offrent à I'utilisateur:

altemative pour le transport (commun ou individuel), pour les services qui peuvent même

être effectués par Intemet, et les achats accomplis aux centres commerciaux. En plus la

prolifération de la télévision, la vidéo, I'onlinateur personnel et Internet a changé les

priorités de la vie publique vers le plaisir de la vie privée.

« L'image globale des scènes publiques acluelles montre que la majeut partîe des

personnes y sont présenls parce qu'ils teulent y être, donc I'accent doit être mis sur la

qualité que doivent ofrir ces espaces de par leur sïtuation et leur conception. Si cette

qualilé est obsente, les gens n'emploieronl pas ces erpo""rr''

Ainsi, si en ce 2leme siècle on veut animer les villes et les rendre attfa]'antes, rues

animées, places et parcs doivent être réalités avec des caractéristiques bien étudiées et bien

précises pour qu'ils ne soient pas voués à l'échec car la bonne qualité pour les activités

piétonnières et essentielle.

1.2.1 définition du conceDa :

« L'espace public esf l'épine dorsale de toute production urbaine »tell inclut les

espaces utilises librement chaque jour par le grand public. C'est à travers lui que s'assure

l,homogénéité du tissu urbain, et se réalise la cohésion sociale, Dès son émergence, le

concrpt « d'cspacc public » n'a ccssé de prcndre sa part dans lcs rcr.:hcrchcs urbaincs,

socialcs ou politiqucs, cn cc qu'il offrc commc divcrsité dc champs qui intércsscnt

plusieurs disciplines. Ainsi chaque discipline lui donnait une lecture originale selon sa

vision professionnel le.

t'J.Gehl.Public spaces for changing public life.http:h\+ww.openspace.eco.uAconference/proceding

'8J.cehl.Idem7
'' iBASSAND.tut. 2oot1

?6
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La notion d'appropriation porte deux ittées. La première est oelle d'adaptâtion de

quelque chose à un usage défini ou à une destination précise ; et la deuxième est celle, qui

découle de la première, d'action visant à rendre propre quelque chose2o'

<< La notion d'appropriation du sol urbain peut être envisagée sous dew approches ("')'

La première consiste en une affectatîon du sol à un usdge. Ce qui veut dire une action

tl'apprupier, tle rentlre pr opre ù un usage. Ltt secorule appruche esl cle l'ortJre du dxtit' Il

s'a§t d'me aîtributiot\ du droil de disposer de quelque chase. C'esl une action de

s'approprier une chose, d'en foire sa propriété au sens iuridique du fenne' »>21

Et pour qu'un espace soit approprié, il faut qu'il soit appropriable, selon Marc Augé dans

ses études sur les lieux et les non lieux, un espace doil avoir trois caractéristiques qui le

font un cspace appropriable, il s'agit de :

o La dimension identitaire: il s'agit de la possibilité offerte pal'le lieu d'échanges

constants entre un individu ou un groupe et l'espace lui-même'

c La dimension relationnelle : est la possibilité offerte par [e lieu de rencontre et

d'échange entre individus ;

o Ls dimension hisl<trique.' e§t I'inscription dans le tcmps d'une appartenance à un

lleu

Les espaces publics sont d'abord des lieux de vie et d'usage quotidien, qui doivent

répondre aux besoins de la population. Ce sont aussi, par excellence, des espaces partagés,

qui appartiennent à tous, que l'on peut s'approprier tout en les laissant aux autres"

L'utilisation permanente dc I'espace produit ohez l'usager une image mentale qui tient

compte à cette expérience, donc on s'approprie l'espace à travers la pratique et à travers

l,habiter, et certes I'appropriation de I'espace a une influence sur la manière de l'habiter. «

L'appropfiation de I'espace désigne !'ensemble des pratiques qui conièrent à un espace

limiré, les qualités d'un lieu personnel ou collectif, cel ensemble de pratiques permet

d'idenliJier le lieu ; ce lieu permel cl'engerulrer des pratiques (-..) l'upproprialion repose

sur une symbolisation de lu vie sociale qui s'effe ctue à travers I'habitat. >>21

La place publique est l'endroit que les individus possèdent €n commun, car ils sont

les acteurs et les scénaristes de l'action qui s'y déroule. Elle devient alors le lieu

symbolique et représentatif de toutes sortes d'appropriation et de pratiques.

'n (SERFATYGARZoN.P, 2oo3).

''(KIMBAU.K 1997)

" (BoYER.J, (2o lo).
"(HAtrMoirr.N ciré par SEGAUD.N{. ?010).
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Actuellement, les responsables font preuve d'un regain d'intérêt envers l'espace public et

I'espace qu'elle définit, un espace physique (aspect formel) et certes un espace social

(aspect fonctionnel), ils cherchent à favoriser d'un part le§ contacts entre les habitants dans

un espace où se forge les relations sociales entre eux et d'un autre part favoriser

I'appropriation de cet espace qui s'établit par ces relations sociales.

I.2.3,1 Forme et structure de I'espace urbain :

Pour JEAN B^STIE : L'espace urbain peut prendre la forme ramassée ou allongée'

le saractère d'allongement ttépend du rapport entre la longueur cxtrême et la largeur

mæiimum ou bien entre la surface du plus petit cercle enfermant I'agglomération et la

surface urbanisee. La forme détermine le système fonctionnel de la circulation et le rôle

des centres.

Pour GUIDO STECEN, La forme ramassee, plus ou moins circulaire, carrée ou

polygonale, lavorise l'organisation et la concentration vers lc centre, et incite la structure

radiale ou radioconcentrique qui réduit tes migrations ct les dilues à la périphérie. La forme

allongée, rectangle ou triangulaire, est souvent linéaire elle favorise l'émergence des petits

centres, dans ce cas, la structure urbaine prolonge sur des axes principaux sous forme de

zonage en bandes. La structure radioconcentrique, prend en considération la distance au

centre et l'organisation autour des axes rat]iales ce qui permet la COnstitutiOn de struotufe

éclatée ou en grappes. Celle-ci, évidement, incite la formation des petits centres.

1.2.3.1 La dimension globale et locale

. Ls3!tru!e!-&Et!e-:
Elle permet de préciser la position de chaque composant par rapport à tout le

systèmc. Elle s'intércsse sur l'ensemble de la structure spatiale.

. !4-t!!!!@de-:
Ellc pcrmct dc limitcr la position dc chaquc élémcnt spatial par rapport à son

environnement immédiat. C'est-à-dire les sous-strucfures locales.
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Selon BILL HILLIER Il est important d'étutlier comment les espaces, qu'ils soient

architecturaux ou urbains, sont constitués et évolués suivant certaines dimensions et

relations. Le grand espace est un ensemble des petites espaces, ces derniers sont constitués

suivant des règles génératives locales. Ces espaces ont des relations avec le voisinage

immédiat comme ils ont des relations par apport à tout le système. La forme physique

somme un élément cssentiel de la c«rnstitution de l'espaoe et son ordre porte des notions et

des règles sociales, elle agit à l'échelle locale. cependant, I'ensemble des formes et leurs

dispositions à l'échelle gtobale du système affectent [a vie sociale et provoquent certains

comportements et orientent d'autres.

La syntaxe spatiale est un outil convenable pour assurer des mesures quantitatives à

plusieurs propriétés spatiales, localcs, globales et d'autres qui permetlent d'évaluer la

rclation cntrc ccs dcux dimcnsions, commc cllc pcrmet d'éclaircir la rclation cntrc lcs

caractéristiques physiques ct les actions sociales.

Le ksar "{pluriel k:sour), village Saharien souvent J'ortiJié et/ou aggloméré à

fottction caravanière. "'o (.,..) "L'organisalion spofiale du ksar se déclinc ûutour de la

mosquée qui en esl le point de centralité. Les quaftiers sont reliés entre eux Pû un réseau

de rues étroites sinueuses"25, I'architecture y est rnassive, les lrabitations sont densément

blotties autour des mosquées aux minarets généralement carrés. L'utilisation des seuls

matériaux disponibles sur place (la pierre - grès primaires blancs, gris, verts ou rouge§ -

t'argite des bas-fonds de carrières utilisé comme torchis, pisé ou banco) concourt à une

continuité visuelle; profondément ancrée dans le sol dont elles émergent, les ksour se

confondent avec leur environnement ; l'intervention humaine y demeure minimaliste ; [a

symbiose est totale.

" Le ksar esl un e:;puce de vie colleclive réTndunl à lu Jitis ù une organisuli<ttt ptlitique

d'autodéfense et à une organisation sociale vtsant à faire respecler la segmentation

sociale el raciale. Le rôte de la Jmaa (assemblée consulîative ou conseil du ksar) est

rOp cit. Gravari-Barbas Maria" (Dir), 2@5, p 415.
t'Espace et société, " La restauration des qsour: institution du patrimoine et enjeux de mémoire ", no 127-

128,2007. p 154. 
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primortlial quant à l'organisation de la vie polilique el la gestion des ressources

économiques au sein du ksar "26

Héritage prestigieux de la civilisation oâsienne, le ksar' comme le dit si bien Aba

Sadki, est l'æuwe collective d'une société harmonieusement adeptée à son milieu. Il doit

son existence à la cohérence économique sociale et culturelle de la société oasienne.

Tout au travers de l'Afrique et particulièrement du Maghreb. les Ksour créent une unité

présaharienne et saharienne : * Ksour de Libye'ex. Ghadamès ; * Ksour du Maroc- ex. du

Tafilalet, du Draa, des pays d'Er-Rachidia - ex. Coulmima et Tinejdad ; * Ksour d'Algérie-

série des Ksour du Gourara Touat et Tidikelt, série des Ksour de l'Oued Saoura, série des

Ksour de l'Oued Mzab, série des Ksour de l'Oued Righ et l'Oued Mya dans la wilaya de

Ouargla, série des monts des Ksour dans les wilayas de Naama et [l-Bayadh' et les *IG'ozr

du Sud Tunisien.

Les cités Soudaniennes de la rive Sud du Sahara, sont apparentées à ce typc

architectural (Tombouctou, Djenné. cités de t'Aii, du Ténéré. du Kassem Bomou)2l. A

ceux-là s'ajoutent les quatre villes ou Ksour anciens de Mauritanie inscrits sur la liste du

patrimoine montlial de l'humanité depuis 1996, qui constituent un riche et divers

patrimoine architectural et urbain Ksourien.

I.3.1 Les /(sazr : un essai de défilition conceotuellc

Los "fr"suar" ou " Qsour" (pluricl dc ksar ou qsar), mot arabc qui signific palais,

est une des réalisations spécifiques «le I'architecture tratlitionnelle vemaculaire2s. Il peut

être défini (sans que définir soit synonymc de délimitcr) comme un établissement humain

collectif fortifié sis sur I'une des berges de I'oued au sein d'une vallée ou d'une oasis et

souvcnt sur dcs émincnccs non arablcs ct non loin dcs cultures. Lc ksar comprcnd à

'uAba Sadki, " Urbanisme çt réhabilitation du patrimoine architcctural ". URBAMAG' l- Lcs médinas ct

ksour dans la recherche universitaire, 26 octobr€' 2(n6, Cf.

http://www.uôamâg.neÿdocument.Php?idd2. (Consulter le 06/0920 I l)'
'7op cit. Gravari-Barhas N1aria, (Dir). 2005, p 415.
28l'adj€ctifyernaculaire (du Latin vernaculus. né dans la maison). il désigne ce qui apPaftient à la langue du

pays. L'anglais a appliqué vernacular aux arts (locaur) et on particulier à l'architecture caractéristiques

de certains pays ou région. Cet usage s'est plus récemment iffoduit en fraDçais, où vèrnêculâire est

souvent confondu avec populaire. L'architecture des sociétés traditionnelles, dite parfois "architecture

vernaculaire", liappe par le nombre relâtivement restreint des types et des techniques mis en jeu dù au

fait qu'elle est fortement soumise aux contraiDtes naturetles (rnatériâux disponibles, climat, topographie,

... etc.). Op cit. Choay Françoise, Merlin Pierre, 1988, pp 76-77-
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I'intérieur de son enceinte des dizaines ou même des centaines, parlbis des millien

d'habitations, auxquelles il faut ajouter la mosquée, les places et placettes où s'organisaient

les différentes activités ainsi que d'autres installations collectives. Au milieu de tout cela,

serpentent les rues, les ruelles et les impasses. Le ksar possède une ou plusieurs entrées

monumenlales remarquables, parfois décorées avec finesse. (Cas des ksour de tene).

Le ksar, par l'enchevêtrement de ses maisons, est une entité urbaine qui exprime une

volonté de communication et de solidarité avec I'ensemble des membres de la

communauté. La population partageant un même ksar est subdivisée en un ensemble de

fonctions, elles aussi composées de tignages puis de grandes familles. Cet état de fait se

répercute sur la façon d'exploiter et de façonner l'espace puisqu'i[ en est [e reproducteur'

La structure tramaire des habiutions perrnet aux dilTerents groupes constituant une même

localité d'occupcr dcs cspaccs différcnts.

Le nom attribué au ksar est soit une tribu soit un lignage. Les appellations sont

chargées de significations mythiques et souvent my{hifiees pour répondre à une idéologie

voulue et à une manière d'occuper un espace et se l'approprier.

Le ksar ou << iglrem»> en langue berbère, nom masculin qui signilie hameau

communautaire, village ou " Âgadir " (grenier collectif), s'opposant à << tighremt>> nom

féminin qui signifie demeure seigneuriale ou aussi appelée kasbah (qasbah\' (terme peut-

être aussi emprunté aux roseaux << qasbah>> qui servaient de toiture). Dans chaque pays, et

même dans chaque région, il est appliqué à une construction differente : d'un fort isolé en

pleine campagne jusqu'à un quartier dc la ville à l'intérieur duquel se rassemblaient lcs

administrations dc l'état ct I'arméc.

Au Sud du Maroc, cependant, on parlc généralement de casbah quand on veut désigner un

bâtiment de plan carré avec quatre tours aux angles, grande maison fortifiee construite en

terre crue. Cellule familiale de la classe aisée, la casbah du sud marocain peut avoir des

Ibrmes et des lbnctions multiples. Elle est destinée d'habitude à loger:

. soit unL- sculc famillc,

r soit un nolable,

o soit un haut cadre du Makhzen (pouvoir marocain).Le mot casbah, comme le dit si

bien Roger Mimo2e c<rmme étant d'application résente est attaçhé à I'arrivée de citoyens

"slimane-Rogcr Mimo est un éorivain cspagnol spécialistc du Maroc. Il a publié I I livrcs st guides de

voyage portant sur le Maroc en langue espsgnole et catalane. ll est également joumalisæ ûeeJance spécialisé

dans les architectures en terre crue du sud est marocain.
Cf. http:,'/n'ww,sorrss,com/forum,4hreâdÿentretien-avec-slimane-roger..., (Consulter le 21i02/2011),
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arabes e! des Français vers les années 1930 dans la région ou se trouvaient ces monument§.

Les casbahs les plus anciennes datent du XVIIIème siècle, peut-être du l7ème siècle dans

quelques cas, mais la plupart ne dépasse guère la centaine d'années, car, aupafavant, la

population des vallées présahariennes habitait dans les frsour beaucoup plus anciens que les

casbahs, dont certains pouvaient être millénaires. on trouve parfois une ou plusieurs

casbahs à I'intérieur d'un ksar. Par contre, en Algérie la Ceubuh représente, premièrement

l,ancien noyau historique de certaines villes, comme c'est le cas pour la casbah d'Alger, de

Constantine, de Detlys ... et de quelques autres, et deuxièmement, un lieu où s'exerce le

pouvoir centralisé avant [a colonisation.

Tout cn roconnaissant la typologic divcrsc dcs ksour, qui s'adapte avcc lcs

conditions géographiques, géologiques, géopolitiques, sociales, ethniques et économiques,

la structuration de I'espace d'habitation résulte en général du processus de mise en réseau

de cellules simples qui engendrent un espaoc central (le pâtio). L'habitation est cnsuite

articuléc à l'cspacc public; impasscs, rucllcs ou rucs, par unc cntréc cn chicanc pour

préservor I'intimité de I'habitation.

La multiplication de cette structure qu'est I'unité dhabitation aboutit à la formation

de I'unité de voisinage qui engendre par le processus de mise en réseau de ses unités un

espace central. Cet espace central est prolonge par I'impasse qui cst un espace semi privé

d'articulation sur lcqucl s'ouvrcnt ccs habitations. Il articuls à son tour I'unité dc voisinagc

à la rue, espace public. C'est une hiérarchie de structures qui s'enchevêtrent' de {iltres, du

dedans et du dehors. Les habitations du pourtour alignees sur le front de la rue engendrent

des masses qui les protègent de leurs enveloppes et constituent, pour ainsi dire, des

maisons remparts à lbnction <télènsive très allichee qui leur a valu d'être appelées "

forteresses " ou "baslrons" au détriment des autres fonctions qu'clles assurent.

Les habitations des ksour sont construites entièrement avec des matériaux locaux de pierre

et de terre, de troncs d'arbres et tout particulièrement de palmiers. Il y vivait des familles

élargies, s'organisant selon une togique qui favorise le lien communautaire tout en

préservant I'intimité et [a séparation entre hommes et lemmes. Les diflérentes habitations,

souvent modestes ne dépassent pas trois niveaux. Elles contiennent des espaces au rez-de-

3:
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chaussée et à la terrasse, résefvés aux activités liées à I'agriculture et à l'élevage

domestique.

Les habitations répondent à trois besoins essentiels à I'habitat des oasiens: - un

besoin sécuritaire de défense, - un besoin économique d'utilisation parcimonieuse du sol

cultivable, ressource vitale mais très rale, - et un besoin d'adaptation au climat saharien

rude.

Âujourd'hui ces habitations sont perçues comme ', arcluiques eî rustiques "30et ne

répondent plus aux exigences d'une vie moderne, "Cet état de.fait résulte olammenT des

nouÿeaux référentiels associés à l'idée de progrès social el à la vision du mieux'être tels

qu'ils s'exp'iment dans l'imaginaire collecrif des pays en voie de d,fueloppement '"31

1.3.3 In rastructures el uioements des /(souri

Les ,tsozr qui s'appuyaient depuis leurs origines sur un enscmble de fonctions

urbaines traditionnelles c:ohérentes servaient de base à la vie sociale, cultuclle, culturelle et

économique de ses habitants. Ces fonctions Ûaditionnelles ont engendré la production de

bicns d'usagc collcctif issociôs, liis ct pareillcment construits avcc lcs habitations.

Ccs constnrctions dcstinécs à la collcctivité sc composcnt principalcmcnt dc : tcrroirs,

puits, foggaras, grcniers, aires de battage, écuries et étables, placcs de marché

hebdomadaire, carrières de pierre et de terre pour construction, cimetières, caravansérails,

souks, boutiques, entrepôts, échoppes d'artisans.. ' Il s'agit aussi de la mosquée et de ses

annexes (ilar el djamaa) Ie conseil du ksar, médersas, ou école, mahadras, zawiyas ou

confréries religieuses, mausolées, maisons d'invités, administrations de commandement

tribal, ouvrages militaires.. . etc.

Le système d'infrastructure viaire, c'est-àdire ayant trait au réseau des rues, se

compose essentiellement par les places et placettes publiques, cours, rahbates (mot arabe

signiliant place), structurés par unc hiérarchic de rues, ruelles, impasses des§ervant toutes

ces unités spatiales.

ces lieux dont I'ensemble fait te patrimoine des ksour; sont la base de I'ordre urbain

ksourien, aujourd'hui expos€ à être adapté lui aussi aux exigences des changements dus au

roop cit. Espace et société, w 127-128,2007, p 157.

''ldern.
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grand bouleversemena politique, éoonomique, sosial et culturel et qui ont eu un impact

considérable sur I'évolution du mode de vie des habitants.

L'architecture dcs Ksour est un génie rle l'architecture localc produitc par le savoir-

faire «le la population qui a trouvé toutes les solutions pour s'adapter à I'environnement et

aux changements climatiques. Ces espaces répondent aux besoins des habitants d'une

époquo. Cette arohitcoture est oàractérisée par utl espace urbain sans monuments, dcs rues

étroitcs, ct unc hiérarchic spatialc du plus public au plus privé.

ii i'il
Fig04 : L'espacc public Ksouricn avec les voie étrtriæs et sinueuscs, organiqux et inégulièressolrce :

mémoire de magistérÊ.

l..l.Mssai de délinition

Comme formc ouvcrte, place, jardin public, boulcvard, sont abscnts du ccntre dcs villcs

traditionnelles si ['on excepte l'espace ouvert que constitue la mosquee, ou plus encore le

souk.

o Selon Jean Claude David : les cspaces de la ville traditionnelle se caraotérisent par

un clivage fondamental entre une sphère du privé, fermé garante de la Protection d'une

société endogamique , ct d'autre par! une sphère du public ouverte au monde.

Pour lui les espaces des villes arabo-musulmane se caractérisent par deux entités

matérialisées par des formes spatiales spécifiques : la première est la sphère du privé,

lèrmé ; Ies quartiers et les maisons qui sont des espaces làmiliaux et feminins. La

deuxièmc est la sphère du public ouvertc au monde ; les reseaux de circulation et le souk

comme espaces masculins qui se caractérisent par leur adéquation

{

t
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La place dans la ville arabe traditionnelle est désignée par l'appellation « Saha ou,Rehba »

un espace découvert non bâti, prend plusieurs formes differentes, « une vaste place, une

grande cour decouverte, de forme irrégulière, rectangulaire, bordée de galeries à portiques

t2
»

I.4.2 La olace du rnarché : (Le Souk)

Un espaoe d'échange commercial, située à I'entrée et en ba:; de la ville selon les besoins

des habitants pour garder I'intimité des gens, il constitue le point d'aboutissement des rues.

<< Le souk est sans doule l'espace public par excellence : sa genèse' dans les villesdu

Mtryen-Orienl, est bien unËrteure ù l'islumisution tle la rëgkn. »33

Lc souk, cnscmble dc pratiqucs qui s'inscrcnt dans dcs cspaccsaux pcrspccti!'cs visucllcs

étroites, favorise la rencontre, concentre Ie regard et la parole. Les souks sont nés après la

réduction de quelques espaces publics hérités de l'époque grecque et de l'époque romaine

et qui sont devenus inutilisables dans l'époque byzantine « C'est par la réductiondc

certains tle ces espaces, de,-enus ittutilisés dès l'époque byzuntiw et avec lechrislianisme,

que sont nés les souks. »3a

fig05: La place du marché, morphologie, fonction et statut. Sourte : BENYOUCEF.B. l99l par

KAOUCHE.I. 2008.

1.4.J La place de la mosouée

'Isei.ryoucrr.g, rsst)
'1JEAN-cLAUDE.D, 2oo2).t' 
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Un espace public qui est tributâire à la mosquée << Chaque mostluée est attribuée à

wte Rahba » (KIIÀLFALLÀII.B, 2007). et qui sépare entre l'espace sacré (la mosquée) et

I'espace profane (le reste de la ville), et généralement situé dans [a partie haute de la ville

(l,exemple du M'zab), il prend une forme irrégulière avec une dimension moins importante

que la place du marché, elle est pour le but de regroupement des gens pour la prière et pour

l'utiliser comme une extension de la mosquée dans les occasions.

Fig06: la place de la mosquê, morphologie, fonction et statut. Source :BENI'OUCEF.B. l99t PAR

KAOUCHE.I, 2OOE

1,4.3 Le svstèlte viaire :

Le systèmc viaire Ksourien se résume à des ruelles, impasses et passages oouvertes,

oes espaces sont généraleme.nt hiérarchisés selon leum usages par les habitants <lu K§our-

On distingue :

1.4-3.1 La ruellc :

C'cst unc ruc sccondairc, plus étroitc quc la ruc, cllc nc jouc quc lc rôlc dc dcsscrtc

locale et elle est parfois accessible par un passagq sa largeur étant insuffisante pour le

passage de deux véhicules. Elle joue aussi un rôle structurant dans l'implantation de bâti :

« malg'é lcs dffirences de slalut jwidigue ils trouÿcnt place ici si I'on considère qu'ils

jouent duns l'implantation de bâti un Rôle structuruttt unalogue, bien qu'à une petile

échelle, à celui des rues. ,35

'lMANGrN.D. PANERAT.P, (2009).
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[a rtæIle

Fig07 : ruelle, Ëlsar de Metlili, Fig08 : ruelle, Ksar de Talilalet (source : auteur)

Fig09 : la ruelle, morphologie. fonction et statut. Source : BENYOUCEF (1991) par KAOUCHE.I. (2008).

L4.3.2 L'impasse :

C'cst unc voic avcc un scul issue, souvcnt utiliséc dans les lotisscments résidcnticls

à partir de milieu de XXème siècle, dans le but de séparcr le trafic local et piéton de trafic

de transit.

Figl$ ;l'impasse, nrorphologie, fonction et statut. Source TBENYOLICEF(1991) par KAOI-ICIIE.I, 2008'

L'impasse
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I.4.3.3 Le oassaee :

Du latin "passus" qui signifié I'action de traverser un espace.

C'est un chemin par lequel il est nécessaire de passer pour

aller d'un point à un autre.

Selon le robert : «En 18i5, le passage prend une autre

signifcation. Il devient "une petile rue interdile aæt

voitures, généralement cotverte (taversant souÿenl un

immeuhle) qui unit de*r artères >>.

I.5 LE KSARET LE PROJET URBAIN : Figll : Passage, Ksar El Atteuf,
Ghardaia. Soürce : Auteul

Les Ksour sont des villcs traditionnelles musulmancs ayant « unc formc particulière

d'organisation de l'espace »36 dont le fait urbain est le résultat d'un ensemble de facteurs

politico{conomiques et culturels. Ibn Khaldoun a rajouté « On comprend dès lors que le

terme urbanisation ('Umrân) soit employé (...) comme synonyme de processus tl'évolution

et de transformation matérielle, inteltectuelle et morale d'un même milieu social »37.

Nous considérons que I'urbain musulman s'appuie essentiellement sur une définition

opérationnelle de l'urbanisme. Il est donc extrêmement dilficile de s'appuyer sur des acquis

théoriques principalement occidentaux. Aussi, cette définition ne se limite pas qu'au seul

regroupement de constructions, mais bien par sa fbnction symbolique en devcnant

I'esscncc mêmc dc la culturc. La tradition urbainc, l'architccturc ct la formc dc la villc

arabo-musulmane peuvent ôtre perçucs comme étant I'expression la plus aboutic des

valeurs spirituelles et des croyances religieuses,3A

Les notions traditionnelles de plan et de planification sont progressivement

remplacées par celles de dévcloppement urbain durable et de projet urbain. Le p§et

urbain présente plusieurs dimensions, et peut être défini comme *it '. << Le projet urbain

roArnaud, 
Jean-Luc. (dir.), L'urbain r/ans le monde musulmsn de Méditerranée, Paris, Maison neuve La rose,

!005. p.l2
"zf tbn rhaldun cite dans Chabane, Djsrîel, Lq pensée de I'urbanisation chez lbn Khaldùn (1JJ6-1406),

Paris, L'Harmattan villes et entreprises, 199E, p.97-9E
33(Biancâ. 2ooo).
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esl à lu Jàis un processus concerlé el un proiet territorial : il consisle à déJinir et netlre en

rywre des mesures d'arnénagement Sut' ufi lerritoire urbain dotttté, en partenariat dÿec

tous les partenaires civils er in,ttitutiohnels concernés, intégrant les di./férentes échelles

lerritoriales et le long terme, en vue d'un dé'veloppement ttbain durable >>.1e

Le Projet Urbain est un projet qui renvoie avant tout à une nouvelle gestion de la

ville, rompant avec la gestion traditionnelle, linéaire, sectorielle et peu soucieuse rles

contextes locaux. Et Il peut se définir également comme une nouvelle approche

d'intervention spatiale, soucieuse d'intégrer les différentes dimensions de la planification

et la ville, à savoir : la dirnension urbânistique, sociale, économique, politique et culturelle.

Âriella Iv{ÂSBOUNGI Àrchitecte urbaniste en chef de l'Etat français' Â essayé de

<létinir le Projet urbain commc étant <<[.ine slratégie pensée el dessinée de la ville. selon

elle, il est aæ expression architecturale ct urbaine de misc cn forme dc lo villc qui portc

des enjetac sociaux, économiques, urbains et teffitoriawt >>.N

Néanmoins le Projet Urbain n'est pas une solution finale mais une tentative

d'amélioration, se distinguant de la planification, de la stratégie ou de la gestion qui

s'apptiquent à l'ensemble du terriaoire. C'est une nouvelle proposition de modemisation de

I'espace urbain, c'est une tentative d'amélioration du présent avec des moyens, des idées et

des concepts et conceptions, en harmonie avec les pensé€s de notre époque, (territoriales,

sociales, économiques,... etc.).

1.5.2 Les in entions urbaines au niv r-les Ksou r

Les villcs arabo-musulmancs commc lcs villcs maghrébines ont connu dcs

évolutions urbaines très variées, tout au long de leur histoire. Beaucoup de ces villes sont

aujourd'hui constituées d'un ccntrc historiquc (lcs médinas et Ksour) autour duqucl sont

venues se greffer de nouveaux quartiers plus modemes, notâmment lors de la colonisation

(française dans le cas des villes maghrébines). Au fils de temps ces centres historiques ont

subi des dégradations dont la majorité des Ksour sont abandonnés, à cause de la

mondialisation de I'economie, I'intemationalisation des échanges et I'universalisation du

modèle de société de I'information.

rehttps://villedurable.orÿguide-de-gestion-de-projets-urbains/prinçipçs'strat€giqucs-pourJa-gestion-de-

proj ets-urbainÿquest-ce-q uun-proj et-urbain
eAriella Masboungi. Le Projet Urbain à la française, in projets urbains en France, oP'cit. P : 23.
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Aujourd'hui il y a un souci de préserver ces anciennes villes, notamment ici au Maghreb.

Dans ce sens, on trûuve plusieurs formes de sauvegarde qui s'étalent sur diverses échelles :

la forme urbaine (trame), [a forme structurelle (bâti), la forme fonctionnelle (vocation) et

I'ensemble des relations existantes entre les espaces urbains d'une même ville.

I.5.2.I Les interventions des colons ;

Le terme médina ou.tr3ar désignait -à l'époque- la ville au Maghreb. Cependant, à

partir de la colonisation européenne, ce terme est restreint, il ne signifie plus la ville dans

son ensemble, mais il caractérise la ville ancienne par opposition à la nouvelle ville. La

période de Ia colonisation française aux pays maghrébins était marquée par plusieurs

t'ormes d'interventions urbaines dans le cadre de sauvegarde et de préservation de la

médina. Lc but était cn amont ct cn aval dc concilicr la sauvcgardc avcc l'utilisation

économique ainsi que pour d'autrcs raisons politiques. Lc Ksar d'Ouargla est un exemple

vivant qui a subi plusieurs interventions des colons français en Algérie :

a) Prësentation du Ksar d'Ouarsla:

II est le prenrier noyau de la ville d'Ouargla, qui est ilnplanté sur un site favorable

pour créer un établissement humain et qui possètle un potentiel trÈs imp«lrtant en

rÊssources hydriques. Ce Ksar était pourvu d'une enceinte qui avait des portes dont

chacune donnait sur la piste de la ville la plus proche (Ghardal'a, N'goussa, El Goléa), Il

était entouré par un rempart de 5 à 6m de hauteur, qui étail entouré lui-même par un Ibssé

de lOm de largeur. Il était divisé en trois parties dont chaque partie prend le nom de la tribu

qu'elle y occupe (Beni Sissine prenaient la partie sud, Beni Waggin prenaient la partie

nord-est, Beni Brahim prenaient la partie nord-ouest).

a

l

i

I

À

Ê..! rI *r'

Figl2 : (sar Ouargla ayant la conquête française. Source : COTE'lvl, 2005.
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Les interventions conoentrees au niveau du Ksar sont caractérisées par la construction par

superposition au sein du Ksar :

. en 1881, le fosse a été comblé et remplacé par un boulevard.

. la réalisation d'une percée (sous l'ordre du Général Lacroix) facilitant I'accès au

centre du ksar (à partir de Bab Sultan dans le quartier des Beni Sissine)' et qui

dirige vers une place nommée la place Flatters, cette place est liée au centre du

Ksar par une rue qui apPelée Rivoli, une rue droite et entourée par des arcades et

des boutiques.

r L'ancienne place est divisée en deux parties differentes, la première a été occupée

par I'église et les âteliers des sæurs et des pères blancs, et la deuxième partie a

constitué la place du vieux marché.

. Certaincs rucs sont transformécs cn passagcs couverts pour protégcr lcs gcns contrc

les rayons solaires ainsi qu'offrir I'ombre nécessaire aux habitants lors de la

circulation.

. L'implantation des équipements collectifs et des programmes d'habitat initié par les

pouvoirs publios.
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Figl3 : le lisar d'Ouargla. Source : Mémoire de magistere (Halitna GHERRAZ / 2013)
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1.5.2.I La sauve sarde du Datrimoine : des inte tions à ,ÿ'ocation touristique

La sauvegarde de la médina signifie avant tout préserver un ensemble de valeurs

s'exprimant par le câractère historique et spirituel d'un site.

Sachant que le tourisme constituait un outil de développement économique territorial, aussi

nous considérons logiquement que le patrimoine est une variable à la validation de cette

équation. Le tourisme répond à Ia question centrale qui est de savoir comment consilier la

sauvegarde du patrimoine avec son utilisation économique. Dn clair, pour reprendre les

mots d'tlervé Barré, le tourisme est-il çrédateur ou sauveur du patrimoine» al

A ce propos, nous avons quelques exemples des villes du Maglrreb :

.3. Le cas de la mise en tourisme des quartiers historiques de la ville de Tozeur en

Tunisie »

,!. La rcstructuration complètc du Ksar lr4oghel à Bcchar cn Algéric.

* La conserv'ation du Ksar d'Ait Ben I au Maroc :

Description : Le ksar Ai't Ben Haddou est ['un des plus importants ksour de la région du

sud-est du Maroc. Ses espaces architecturaux en terre sont d'une valeur inestimable. Son

inscription sur [a liste du parimoine mondial de I'UNESCO en 1987 est une

reconnaissance par la communauté intemationale de ses valeurs exceptionnelles, comme

étant un exemple éminent de cette architecture, illustrant une periode significative de

I'histoire du Maroc, et devenue vulnérable sous l'effet de mutations irréversibles. L'habitât

de cet ensemble architectural se présente sous forme d'un groupement compact, clos et

surélevé pour des raisons à la f'ois sécuritaires (détènsives) et socio-economiqucs liécs à la

vic communautairc. Lc Ksar disposait dc dcux portcs d'cntréc seulcmcnt pour contrôler les

va-et-vient.

Les espaoes publics comprenncnt :

- Unc mosquéc fondéc au milicu dc l'cnscmblc architcctural. Ellc disposc d'un puits, dc

dcux salles (l'unc pour chauffcr I'eau, l'autre pour les ablutions), d'une salle de prièrc et

d'une annexe pour les études coraniques.

- Une place publique pour les fêtes et la danse traditionnelle, en l'occurrence « ahwach »'

- Les aires de batuge dcs céréales à I'extérieur des remparts.

- Une fortification ct probablement un grenier collectif (ighrcm n'iqddarn) au sommct du

village.

o'1Dhat er, 201 01.lSo Dhaher,Najem



- Des ruelles le long tlesquelles se sont installés les marchands de souvenirs (bazaristes).

Les espaces privés se composent essentiellement d'habitations en terre. En 1940, le

nombre de familles habitant dans le ksar était estimé à 98. Il a ensuite été estimé à 7 à la fin

des années 1990, et les recensements récents indiquent que le chitTie est remonté à dix

aujourd,hui. Lc Ksar est bordé par l'oued el Maleh, qui cst dilïicilement franchissable lors

des crues. Entre l'oued et le Ksar se trouvent des parcellcs agricoles, encore cultivées

aujourd'hui.

Le ksar aconnu depuis le début des années quatre-vingt-dix une série d'interventions de

reslâuration exécutée par le CERKAS avec I'appui financier du ministère de la Culture, du

PNUD ct I'assistance tcchniquc dc I'UNESCO. Ccttc rcstauration a pour but de rcvaloriscr

des composantes patrimoniales et environnementales du site en les inté$ant au sein du

processus de développement durable de toute la région. Le ksar doit à I'industrie

cinématographique une grande part de sa renommée.

Dans le cadre du programme de sauvegarde et de restauration de Ksar d'Ait Ben l{addou,

l'inten'ention la plus marquant€ est la construction du nouveau pont pour régler le

problème Iié à la liaison entre l'ancien ksar et le nouveau village. La construction dc ce

pont a déjà engendré des résultats satisfaisants sur la dynamique quotidienne du site, à

savoir :

. I'intérêt des bailleurs de fonds pour réaliscr des projets à l'intérieur du site ;

.L'augmentation de nombre d'habitants résidants dans l'ancien ksar ;

. la facilité d'acces des touristes et des visiteurs surtout en hiver et au cours des saisons de

pluie ;

. I'encouragement d'installation d'infrastructures nécessaires ;

. la création des activités génératrices de revenus pour la population ;

. la création d'un atelier de formation en métier de tissage pour les femmes d'AiT Ben

Haddou, projet qui s'est renforcé après la construction du pont.

Figl{: vue général tlu ksar d'Ait Ben Haddou. Figls: la consuuction du nouveau pont. Soürce: RÀpport

sur l'état dc conservation des biens du patrimoine mondial KSAR d'AlT BEN HADDOUC.l44lFévrier20 l4
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Depuis l'adoption par l'flnesco de la Convention du patrimoine mondial en 1972,

plusieurs expériences ont démontré, partout dans le monde, I'intérêt économique à tirer de

la valorisation du patrimoine culturel. La notion du patrimoine, qui s'est élargie du

monument historique isolé de son contextc au site historique dans toutes ses dimensions

spatiotemporelles et socioculturelles, est aujourd'hui devenue un outil déterminant dans les

politiques du développement. ce regain d'intérêt pour la valorisation des richesses

culturclles d'un territoire ct leur préservation contrc les cflèts indésirables de la

modcmisation posc toutcfois plusicurs problèmcs. Lcs cfforts déployés pour I'amélioration

des conditions de vie des populations à travers I'implantation des infrastructures, des

équipements et des services de base ont engendré des dégâts inémédiables sur le paysage

et I'environnement. Un problème d'adaptation des besoins socioéconomiques nouveaux à

l'intérêt tle conservalion et do mise en valcur des élémenS du ptrssé se posl avec acuité.

Dans les oasis, écosystèmes vulnérables et très sensibles, la mise en place de ses besoins

nouveaux ravage des surfaces en croissance notoire dc I'espace viwier (palmeraies et

terrain de culture) et accélère la dégradation et I'abandon des Ksour. Les mutations

profondes qui transforment le territoire oasien dans le contexte d'une urbanisation «

modemc » posen! particulièrement Ia problématiquc de la conciliation entre la

réhabilitation du patrimoine architectural (besoin identitaire et facteur du développemcnt

local) et l'amélioration des conditions dc vie d'une population en croissance continue

(accès au service de base, équipements et infrastructures. . . )'

II. RECHEITCHE THEMATIQUE §T ANALYSE DES EXEMI'LI]S DE

NOUVELLES VILLES MUSULI\{ANES TRADITIONNELLES

La modernisation des villes s'est accompagnée d'une dégradation de leur ancien

centre, créant de noulelles fractures sociales. Les impératifs tcchnologiques, les besoins

d'accessibilité et d'accueil favorisent la formation, à proximité des ports et des aéroports,

de nouveaux noyaux où se concentrent les organismes firranciers et les sociétés de services.

Associés à des technopôles, ils sont situés à l'écart des centres historiques et médinas'

Si nous voulons donner à la ville une Ibrme qui ressemble à celle d'une Médina

traditionnelle, si nous voulons y introduire une vie qui ressemble à la vie dans une Médina,

nous devons respecter quelques principes de base de I'organisation de celle+i.
44
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Evictemment Ies choses ont changé. Nous sommes au XXI ème siècle, les mùurs aussi ont

changé. Par contre nous avons perdu le sens de la vie sociale et communautaire qui existait

dans nos villes anciennes.

Dans le monde arabe les villes nouvelles, qui rcprennent lcs codes de la ville

arabo-musulmane traditionnelle avec un langage moderne, ne sont pas nombreuses. Ces

villes donnent I'interprétation de I'identité du lieu avec le confinement des éléments

nécessaires à la vie moderne. Dans ce cadre nous avons choisi trois différents projets à

analyser. Il s'agit de la nouvelle médina I{abous à Casablanca, au Maroc; la nouvelle

mddina Yasminc Iiammamet en Tunisic et la nouvelle Couma en [gypte.

U.I LE OUARTIERDES HABOUS A CASABLANCA. AU MAROC I

Unique nouvclle médina réalisée sous le protectorat liançais, llabous, est un

quarticr dc Casablanca érigé cntrc l9l8 ct 1955 pour tàirc facc à I'arrivéc dcs nombrcux

migrants, qui aflluaient dcs quatre coins du Maroc. Le quartier de llabous se développc

pendant le protectorat français, principalement dans les années 1920 et 1930 pour accueillir

plusieurs familles de négociants en provenance de diverses régions du Maroc. Ce

mouvemenl migratoire est provoqué par la politique du Maréchal Lyautey qui tient à

séparer les zones de résidences des Européens et celles des Marocains. Le nom « Ilabous »

désigne I'assemblée retigieuse traditionnelle qui organise l'attribution des logements au

sein de la médina.

Les plans du quartier sont conçus dès 1917 parAlbert Laprade, adjoint de Henri

Prost, puis par Auguste Cadet et Edmond Brion. Le quartier est construit sur un terrain

donné à I'administration des I Iabous par un certain Haïrn Bendahan.

Le quartier des Habous est un exemple unique de reconstruction d'une médina où, tout en

respectant le style et les habitudes traditionnels, les architectes français, dont Henri Prost,

se sont conformés aux règles de l'urbanisme moderne.
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II.l.2 Situation :

La nouvelle médina des Habous se situe dans la partie

sud de la ville de Casablanc.a à 3 km du centre-ville,

dans le centre-ouest du Maroc. À environ 80 km au sud

dc rabat, la capitalc administrative. Elle est bordés à

I'cst par la routc dc Mediouna; à I'oucst, c'cst I'avenuc

du 2 mars qui ioue le rôle de frontière entre elle et les

zones de villas : mers sultan, I'ermitage et le polo; au

nord, se trouve la voie fenée qui relie Casablanca par le

nord et le sud jusqu'à Marrakech. Enlin, le boulevard

Elfida au sud dc la nouvelle médina.

Dès son dcssin initial par Hcnri Prost, la cité Habous

devait être un ensemble urbain construit à I'extérieur de

la ville européenne. Elle venait se placer à proximité de

la route permettant de relier Casablanca au sud du

Maroc. (route de Médiouna), en tlehors du boulevard

circulaire au sud de la nouvelle ville (européenne).

C'est en ce point que passe la voie ferrée Rabat-

Marrakech, ce qui permettait de créer un point

d'accueil pour les immigrés provenant de I'intérieur du

pays, Notamment de Fès et Marrakech.

Cette situation apparaissait comme une volonté

ségrégative des administrations du protectorat

d'éloigner les populations 'indigènes' des beaux

quartiers européens: c'était l'objectif des français.

Cette séparation était justifiée pour éviter le manque de

"respect" vis-à-vis des coutumes marocaines, et de leur

organisation urbaine traditionnelle (d'après Lyautey,

c'était une protection des villes indigènes).

: Situation
Source ; Google Earth.

7 :Limites du
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Figlt : Plan d situatioû de la cité Habous et de l'ancienne Médina. Sourte : mérnoire de magisêIE.

II.2. LA MEDINA EDITEI{ITANEA }'ÀSMINE T trN TUNISIIT :

En Tunisie, le tourisme en médina apparaît plus que jamais comme une alternative

au tourisme littoral. A I'heure où la politique touristique mise sur la diversi{ication de

I'oflre. apês des décennies où le "tout-balnéaire" avait été privilégié sur les côtes du pays.

la médina cst dcvcnuc, aux ycux dcs pouvoirs publics ct dcs profèssionncls du tourismc,

l'cspacc patrimonial par cxccllcncc, paré dc toutcs lcs vcrtus pour y dévcloppcr un toudsmc

de consommation culturelle.

II.2.1 Présentation :

La Médina Méditerranéa est une médina

entièrement dédiée au tourisme, elle a été

édifiée entre 1998 et 2004 à Yasmine-

I Iammamet en Tunisie. au c{Eur d'une station

balnéaire. Le concept a été ici de concevoir

une médina en reproduisant des éléments

d'architecture ayant marqué I'histoire du

Maghreb.

Figl9: Vue aérienne de 'Médina Mediterranéa"
(Yasmine Hammamet). Source:www.archi-mag.com
(magazine d'architecture en ligne)
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11,2.2 Situation :

La médina Médterranéa est située au sud-ouest de la ville d'Hammamet dans la station

balnéaire de Yasmine Hammamet. à cheval sur le territoire des municipalités d'Hammamet

et de Bouficha. au nord-est de la'l.unisie. sur la côte sud-est du cap Bon, à une soixantaine

de kilomètres au sud de Tunis.

tig20 r Situalion de la Medina Méditerranca.
Hammâmet.

i Objectifs :

Les promoteurs de Médina Mediterranéa ont choisi de recréer l'arch itecture traditionnelle

de l'ancienne médina entourée de remparts, avec se§ souks et ses ruelles étroites avec ses

espaces résidentiels et de la marier à la modemité. La Médina Méditerranea est un lieu

touristique ct culturcl, qui proposc de nombreux musées, licux de scjour, etc. Ils proposent

une ambiance typique, un vrai dépaysement, tout en l'adaptant aux séjours balnéaires des

visiteurs du monde entier. Le projet de médina veut par ailleurs renouer avec toutes les

traditions artisanales et les techniqucs dc jadis, qu'elles soient liécs à la construction ou à

l'art de vir.re urbain. La brochure éditée par le promoteur indique ainsi qu'il s'agit d' « une

Médina méditenanéenne qui allie I'authenticité et la modemité, I'histoire et Ie vécu

contemporain, le savoir-faire passé et les technologies nouvelles »42 .

Constitutiotr

La médina Méditcrranéa a été développée par la Société d'études et dc

dévcloppcmcnt d'Hammamct-Sud (SEDHS). Ellc a été construitc dans un stylc médiéval

arabo-musulman. Elle s'étend sur une surface de 55 000 m'?, délimitee par des remparts

'2Citation extraite de la brochure « Medina Mediterranea >r, Tunis, 2007. edit. Groupe Poulina. p.13
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iïg2l : limites de la Médina Méditerrânéa Yasmine-

Sourcê : Googlc Earth
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traditionnels. C'est une reproduction d'une médina arabe, avec ses remparts, ses souks, son

habitat traditionnel, un parc à.,hèmes (Canhage Land) et un centre de conférences ont été

aménagés.

Fig22 : vue aérienne de la nrédina. Source : Google image.

II.J LA NUUV}-LL[, GOURI{A EN I-GYPTE :

La nouvclle Gouma cst un villagc édifié par I'architeote célèbre Hassan Fathy à 500

mètres de I'ancienne Gournah, en respectant ['architecture traditionnelle et I'utilisation des

matériaux locaux pour un coût quatre fois moins cher que ce que pouvaient proposer ses

concuffcnts. Cle villago est desliné à reloger ute comnunauté rurale. ll s'agit d'un projet

pilotc dc logcmcnt économiquc, qui prcnd cn comptc lcs conditions dc vic ct lcs habitudcs

culturelles de sa population. La construction s'appuie sur la collaboration avec les

villageois et les artisans locaux. Inspirées de l'architecture nubienne traditionnelle, les

maisons de terre crue et aux lignes pures s'alignent sur des rues étroites et asymétriques

autour d'un centre où se trouvent certains bâtiments publics. Cette expérience répond aux

mômes préoccupations sociales que celles du Mouvement moderne en Occident, tout en

gardant un caractère très local.
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Fig23 : Vue aérienne de la Courna. Source : whc.unesco.org.

II.3.2 Situation :

La nouvelle Gourna est située sur la rive ouest

du Nil, face à Louxor, en Haute-Égypte, situee elle-

même à environ 700 km au sud du Caire et à

environ 300 km au nord d'Assouan. Les uns après les

autres, les Goumaouis se sont résignés à s'installer à la

nouvelle Gourna, dans des lotissements construits en

plein désert, loin des circuits touristiques et des

champs de la vallée du Nil qui assuraient leur

subsistance.
lig24 : srtuatron la nouvelle Gourna.

Source: Google Earth.

New' Courna est en chantier, car un proglamme de restauratlon vlent d'être lance avec

I'aide du Centre du Patrimoine mondial de I'LINESCO.

Il a été créé pour accueillir la communauté de Vieux Gouma (Cournii), qui vivait au-

dessus des tombes dans I'ancien cimetière de Thèbes et dont le relogement était la solution

envisagée pour réduire les dommages subis par les tombes des pharaons. Les

caractéristiques principales du village de New Gourna résident dans la réinterprétation

d'un cadre architectural et urbain traditionnel
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Fi925 village New Gouma.

II..I ANALYSE COI\{PAITATIVE DES EXEI\{PLES ;

II.4.1 Asoect fonctionnel et formel

a) Accessibilité et mobilité Recommandations

Quartier

Habous

des

Le quartier est accessible de :

r la route de Médiouna, la voie radiale spécialisée dans le

commerce qui aboutit au noyau ancien de la ville. la route
permettant de relier Casablanca au sud du Maroc actuellement
(boulevard 0mar Alidrissi).

o le boulevard circulaire au sud boulevard Moulay ldris
L

o la voie ferrée Rabat-Marrakech.
o Avenue de 2 Mars qui vient de la RNl.
r le boulevard "ELFIDA" au sud la Nouvelle'Medina et

constitue la ligne de démarcation avec la vaste zone d'habitat
populaire qui s'est développée au Sud -Est et au sud de la
Nouvelle-Medina.

o l'eccesqihilité
est un facteur
fondamental qui
détermine le degré
d'urbanité d'un espace
urbain. L'importance
du contexte du proiet
est définie par lninter-
accessibilité entre les
différentes entités
urbaincs de la ville-
région.

r La facilité
d'accès et d'usage qui
dépend de

5l
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Fig26 :Shéma realisé à partir du plan d'aménagement et d'cxtension de

Casablanca de 1917 par H.Prost. Source :rnémoire de Jean Bosc.

I'infrastructure mise en
place et de son
articulation oYec les
licux à conncctcr, la
sécurité et le cotrfort
des usagers
sont des prrâmètres
qui pourrâient
influencer les choix de
mobilité,

e I'inter-
ccce§§ibilité est
égàlement tssürée
grâce rur espaces
publics qui jouent un
rôlc de lioison (places'
Êspeces mùrchés' €tc...)
foncüonnant à la fois en
trot que lieux de
rencontres et lieux de
pâssage.

r L'amélioration
de I'olïre de mobilité à
trâvers lr mise en plsce
d'uo systèmc dc
trânsport en commun
(chemin de fer,
trârnwry, bus, etc.,.)
généralisé sür
I'ens€mble de la ville-
région.

. I'amélioration
de I'accssibilité passe

inévitablemert par la
mise en place du
système de mobilité
meltant fin à
I'hegémonie du sysGme
d'automobilité en
favorisrnt d'autref
choir de mouYement
pour les habitrnts en
fonction de leurs
besoins divers.

La médina Méditerranéa se trouve au sein d'une grande station

touristique balnéaire qui s'étale à environ de 7 km, elle bénéfÏcie

d'une grand accessibilité en terme de transports public.
Elle se trouve à proximité des entrées d'autoroutes, grâce aux

liaisons des li de bus, réseau routier et iétonnier.

Fig27 :Plan d'accès à Médrna terranea. Source :

.\ /Æ.-iÈ
.,/ *

La

nouvelle

Gourna

La nouvelle Couma se situé à proximité de I'intersection de deux
voies importante :

La route nationale qui relie Aswan au Caire la capitaine
administrative. La route d'Al Tmsalyn qui mène à la vallée du
Nile.

La

médina

méditerra

né.a

Tableau 01 : tablcau récapitulatifd'analysc dcs cxcmplcs. Source i Autcur

b) Espace public et hiérarchie des voiries

Le

quartier

des

Lors dc l'élaboration du plan dc la nouvellc médina, lo but rlc
l'?architecte Laprade était de prendre le temps de s'arrêter et de

profiter des espaces publics comme lieux de socialisation en

utilisant cet espace. L'espace public de cette médina se

d&ermine par les éléments suivants :

Les voies: La cité Habous est structurée par un système de

o L'espace
public interprète le
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Habous

La

m&ina

méditerrr

néa

voiries semblable à celui du tissu ancien de l'ancienne médina :

L'espace public dans cette nouvelle médina est marqué par son

mobilier urbain qui favorise la promenade dedans le quartier. On

trouve les fontaines, les bons, les rue sont pavées et les

couvertwes de treille, ainsi l'e{fet décoratifs des arcades pour

casser le rythmes des façades aveugles et leurs donne un aspect

décoratif.
L'espace public de la médina méditerranéa dite (médina

artificielle) rassemble à celui de I'ancienne médina arabo-

musulmane, il se compose de :

i Un système viaire hiérarchisé dimensionnellement selon

sa tbnction est son usage, il s'agit d'une rue principale. c'est une

rue commerçante (un grand marché), des ruelles étroites et des

SCS ui mènent directement aux habitations.

déroulement des
activites de chaque
habitent âvee son
mode de vie
trâditionnel et cela se

fait à travers un
système
d'organisation
séquentiel, dont les
espaces sont articulés
entre eux par des
sequences ou des
seuils qui jouent le
rôle de transitoire de
I'espace public au
privé.

. Le voiture
apparaît au cæur de
la ville traditionnelle'
et les voies
mécaniques sont
exclusivetnent
carrossables. A la
limite on trouve des
voiries piétonnes, ce
qui assurc la sccurité
de I'habitant,

e La mise en
place du mobilier
urbain au niveau de
I'espace public
ùssure le confon
urhain et favorise la
mixité sociale dans la
ville traditionnelle.

o La dimension
de I'espece public est
variée selon

53

o Les rues principale sont une
largcur qui dépasse parfois 18 m
comme l'avenue de 2Mars. qui

traverse la Nouvelle-Medina. Elles
solit généralentent des rues

commerçantes dont les habitations
ne sont pas accessibles par ces voies.

o Les rues secondaires avec
une largeur de l0 à 12 mètres.
partânt des rues principales, et qui
desservent les sous centres et les

marchés de la médina. ces voies sont
moins régulières et parfois
impenétrables par les véhicules.

t Læ Znikas:ce sont des rues

résidcnticllcs qui f ormcnt plutôt dcs
passages pour assurer la circulation
cntre les différcntes patcs dc
maisons et les constructions, elles
sont étroites, ne dépassant pas

parfois un mètre de largeur.

Les olsces oublioues :

Elles sont des Yâstes places

entouÉes de boutiques, équipements
publics (foundouks, moquees,
bazares, Hammams. dispensaire.
gand marché...) on cite : la place du
marché, la place centrale, et la place
des allés-aujourd'hui: place de
victoire).

I
,

l:ja
l'ig28 : unc rucllc au,:r.-ur
clcs ljaborrs. Source :

tt rr rr .casitlrlattclr-
citr prritlc.ront

figfg: tirntainc qui dé.orc
l !'splcc putrliç d.rns lc
quarticl llitlrorts. Sourcc :

nrénroilc Lic Zakaria \lalki.
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Fig30: nrc ôu ccgur de la médina Yasmine. Source

htto://www.medina.com.tn

)> Des places publiques, place de marché ce qu'on appelle

les souks, place centrale entourees par de différents équipements
pubiics tei que iiammans, , jbndouhs....

plusieurs rapports
f,ver §n forme :

1. environnemen
t

2. Fonction et
usagG

3. crdre de vie

(intimitQ.

I'importance et le
rôie ties espaces
publics dtns
I'aménagement des

villes traditionnelles.

FigJl: plac.e publique de

méditerranéa.Source :h!!!Z!aÀry4§d!!ei9!sE
la médina

) t'intégation d'un jardin pubtic (Riadh) inspiré de celui
rics méciinas cie ia Syric.

i Un parc urbain qui raconte l'histoire de I'ancienne ville
méditerranéenne en baladant.

La

nouvelle

Gourua

Dans le cas de la nouvelle Gouma, l'espace public se résume par

une vaste place publique et un système viaire important, dont :

. La place centrale: c'est le point d'articulation de
ditrércnrc énrrinernentc nrrhlic< nrti <e trôrtvPnt dnn< le nouveerr

village.
o des rues principales: elles séparent Ie village en quatre

tribus de Gournis, elles ont 10 m de largeur,
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Fig32: photo aérienne montre la rue principale et la place centrale de là

nouvelle Gourna. Source : Google Image.

. Des rues secondâires: c'est des voies secondaires

czurossables qui ne dépassent pas 6 m de largeurs, elles mènent
gén éralement aux habitations.

. De,s impesses : ce sont des voies piétonnes étroites
favorisent l'accès directe aux habitations.

E

Fig33: impasse au cceur

Sourse :htto://fi.€alameo.con/read
de la nouvelle Gouma.

Tableau 02 : tableau récapitulatifd'analyse des exemples. Source : Auteur'

Le

qùartier

des

Ilabous

La composition urbainc dc la cité Habous sc résumc pâr la suitc :

. Le quartier combine habilement le rythme des
-. .l-- k-hi+-îi^-.

Fig34 : circülation âu cætr de la cité Habous. Source : google image.

r La structure
spatirle de la ville
traditionnelle est
marquée pâr ia
séparation des
espaces urbains en
deux secteur§:
public et privé, et
cela en termes de
fonctions, activites
sociales et
économiques, les
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. voie principsle qui üansverse le quartier mène au

marché qui est en forme de fer à cheval, cette rue est légèrement

infléchic à fin dc masquer dcpuis I'entréc, lcs édificcs publics qui

se trouve sur la place.
r Les habitations sont un collage d'éléments

linéaires d'habitations, articulés par les cours des foundouks, qui

permettent de racheter les déformations angulaires.
. k déversiié des équiperlelits pu'oiics qui sùiit des

lieux de sociabilité traditionnelle et les rites des musulmans:

mosquée, place. hammam, boutiques, et fontaine.

5: strutu.e la He rce re

Malki.
Lapratie a conservé ie sysréme ti'organisation en grsppe ru
ceur de la nouvelle mérlina, c'est à partir dcs voies ls plus

importântes que s'organisent les voie§ de des€rte§ de§

habitations.
On distingue trois types de circulation au sein de cette médina :

. La galerie: les galeries sont prolongées tout le long de la

rue principale, elles permettent de séparer physiquement la voie

piétonne à la voie mécanique, ainsi d'amener de l'ombre et de la

fraibheur.
o Les pâssâges sous Sabas : Les Sabas jouent un rôle de

séparateur des espaces. dans la cite Habous nous avons trois
qpes 

'Je 
Satas : eii fomie de pièce, en fi,nne de toii et ei.i foii-ne

d'arc.

JO

habitations restent
toujours éloigné-es

des autres ectivités
publiques.

o Les
équipcmcnis publics,
les commerces et
marchés sont
généralement
orgarisés autour
d'une vaste place
publique ou ils sont
distribues le long
d'une large voie,
notamment la rue
principale qui
trensverse le ville.
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La

médina

méditerra

néa

Dans le cas de la Médina de Hammamet Sttd, les concepteurs ont

suivi les principes de la médina historique, tout en adaptant

le fonctionnement à la vie moderne.

Dans un demi sous-sol qui permeuait de surélever la majeure

partie de la ville, les concepteurs ont prévu les

parkings. les différents locaux techniques (chauffage,

cl!matisation, élcctricité, sécur;té) totts lcs réseaux dc

fluides, d'électricité et de désenfumage et les différents dépôts :

- dépôts de pièces détachées,
- dépôts individualisés pour les commerçants,
- dépôts cies restaurans,
- locaux de services pour les difÏérents personnels de

restauration. d'animations, de sécurité, etc.
- station d'épuration,
- locaux pour les dillérentes sortes de déchets atin de faciliter
leur évacuation.
Ce demi sous-sol, pennet aussi de localiser un certain nonrbre de

locaux à caractère ludique mais qui n'ont nas besoin de lumière

naturelle, exemple, certains musées. locaux de jeux

électroniquÊs, salle de cinénas etc.

Ce demi-sous-sol peîmel de séparet d'une manîère assez facîle,
les fo*clions nobles des fa,"tclicns dc ser';ice e! d'enlretien'
Ainsi, de garantir des espaces publiques impeccablement
propres."
Par ailleurs la médina est dotée d'un bazar à l'ancienne, de quatre

i'on<iouks (calavansétaiis) abritant ciracun un métier raciitionnei
et d'un supermarché. La Médina a aussi une vocation

commerciale. À cela s'ajoute un pôle de divertissement et de

loisirs. qui comprend uo théâtre de music-hall. une discothèque.

trois musées, une douzaine de restaurants gastronomiques, un

bercafé, une Maison du is, une Cour des reli et un

" Tarek Ben Miiari : Syrnposium règionaiMarseiiie, ie 2i, 24 et 25 de septembre 2005 i page 62.
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à thème. appelé Dream Land, offrant dix-huit attractions

inspirées de l'histoire de Carthage.

Fig37 :Plân du complexe Yasmire qui se situe dans la station Yasmino-
I lammamet. soùrce i Revuelnsanyat /l,e complexe Yasmine.
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La

nouvelle

Gourna

La vocation principale des habitants de la nouvelle Gouma c'est
de l'agriculture, Hassan Fathy à dessiné le plan du village selon
le rléroulement de I'activité de chaque habitant.
Le fellah est logé avec sa fumille et ses animaux. dans une

maison dessinee autour de ses besoins propres et choisie dans un

large éventai i d' unités d'habitation.
Hassan Fathy a étudié toute une gamme de maisons

1- - -'.lt - tt
Éiuput1 iuiiiiscs SCioii iù IAiiiÙ ca ics ucsull15 uç lal litllllllu. ll

l'pcnlrnado citrrÉo err dnc zk eahri-ei

prévoit que le paysan se livrera à l'élevage et l'agriculture aux
abords du village, mais aussi aux activités artisanales (tissage,

potcric, ctc.) diurs l'écolc des méticrs aL lc khan. ll vcndra lcs
tiuits de la terre dans le marché ombragé et les produits de

l'artisanat dans une halle construite à cet elTet. ll pourra

s'adonner à sa pratique religieuse dans une mosquée aux lignes
pures. Il disposera d'un lieu de réunion et de Ëtes. Il pourra

scolariser ses enfants dans deux écoles distinctes, l'une destinée

aux fillcs, l'autrc aux garçons. Il partieipcra aux divcrtisscmcnts
populaires ou folkloriques donnés dans le théâtre ou sur
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Fig3E : photo monûc l' agriculturc 'après la mosquéc d'Hassan

Fâthv- Solrrce :www.wmf.orE
o Là on trouve que Le plan de Nouveau Gouma

s'articule autour d'une va§te place centrsle irrégulière. bordée

des principaux bâtinrents publics : mosquée, maison du maire,

thérâtre, halle d'expositions artisanales, khan'
. Les habitatioiis sûût distiibuées à paitir des r'.ies

hiérarchisées pour garder l'intimité de l'habitant.

Tsblesü 03 : tableru récapitulatif d'analyse des exemples. Source : Auteur.
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d) Le parcellaire

Le

nrrq rfier

des

Hcbous

La

médina

méditerrl

néa

t a forme urbaine de Ia nouvelle-
Medina est en damier et au style
architcctural adoptc par lcs

architectes français Cadet et
Brion. C'est un plan rectiligne et
très régulier. Les lotiss€ments
sont juxtaposes et les trarnes

decoupées en différentes
parcelles :

Grands lots au,v- angles, des

parccllcs Ûavcrsant dans la partic
la plus fine et des parcelles à

simple orientation dans le cas de
i'iiot triaiiguiaire. Ccs p,aiceiics

ont des surfaces et des formes
très variees qui vont du triangle
aigu, en forme de
trapèze; et toutes leurs
combinaisons donnent des
polygoncs compliqués.

Fig4l : le parcellaire du quartier des Habous. Sourse: Ia carte d'util isation
ia irrÙ54 ÙC ÙGtv!4r u

Le plan de la médina Yasmine est un ensemble d'îlots reguliers
desservis par des ruelles et impasses étroites. à I'instar de ce

qu'on trouve dans la « vraie » médina. Les maisons sont conçues

seion ie rnocièie aralro-artciaiou. avec piatbn<i en voute. cies

arcades et des patios à l'intérieur de chaque maison.

rLa
.^-.ln*irofian da h

trame traditionnelle'
délibérément
régulière, à mi-
chemin entre
qurdrillage et
système
radioconcentrique,
favorise une
lrchitecture riche et
variéc.

r Le parccllaire
est le support du bâti
-. l^ f---^.:^-- :lÉa l!ç rirulrtrru§t 11

ordonne I'espace, Il
n'est pas considéré
comme une §imple
griiie découpunt un
terrain.

r Les
concepteur§ otrt
réussi ù inventer une
tvnnlnoir' .l'ha hitif

totalement originûle,
qui s'âppûie sûr les

N

I

OU

t1

I

tigJ0: \'ue airitnne dtt tpitrlier
tlts llcbous. r err l()i5. .\tt
1'rlcrrricr plan la rrrosquric \krttla)
\.or.rccl'. l'architcctc :\ttgttstc
('ildet. Sourcc : rrrüntoite,.le lln
d-{'tudr' d antoinc Yachrotr.



f rE.r4 :Lç r .. ---!J:---
lit illçulllat
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Source : http://www.medina. com.tn

principes de
distribution des
espaces des
demeures islamiques.
par ses qualités
volumétriques et
spatiales, et Ia
aÉnmÂlria *imnlo

mais râffinee qui
regit la conception
architecturale.

La

nouvelle

Gourna

La frame villageoise, délibérément irrégulière, à mi-chemin entre
quadriiiage ei sysième raciiosoncentrique, tioit iiéveiopper
l' et favoriser une arcltitecture riche et variée.

Fig43 : plan d'aménagcmcnt

Le village est découpé en quatre grandes rrarties, sérrarées par de
larges rues d'au moins 10 m, correspondant aux quatre tribus de

Gouriiis. Un réscau dc rues sccondaires nc dépassant pas lcs 6 m
de largeur protège l'intimité des badanas et dissuade ceux qui
n'nnf ripn à fairp de c' ârrerltrrrêf

: vues aux Fathy monirent
morphologie des blocs. §ource : document de sauvegarde la nouvelle Gourna
LINF.SCOlphase primairelAvril 20 I 0.

: .''1
i:lx -1. 

" 
'

*{

Tablcau 05 : tableau récapitulatif d'analyse des exemples. Source : Auteur
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Aspect socio-eulturel

a) La typologie bâtie / de l'espace public à l'espace privé

Le

quartier

des

Habous

La transition de l'espace public à l'espace privé :

o Dans sa composition générale, le quarteir des Habous

combine habiiement ie rythme cies arcacies commerçantes et des

murs aveugles des habitations, qui ne sont pas accessibles par les

voies principales.
o La voie principale mène au marché en forme de fer à

cheval. [,a rue est légèrement inflichie après le premier tiers, afin
de masquer depuis I'entrée, les édi{ïces public se trouvant sur la
place.

o I'organisation des espaces ea grappes perclet de rendre
privé même les espaces extérieurs, censés être publics; mais en

réaiités, depuis le logement, ils sont une sorte de transition, de

seuil.
. Le schéma ionciionnei ci'accès de chaque habitaion se i'ait

à partir de la Znika dont la transition de I'espace public (ruelle) à

lespace privé (habitaion) se fait par Ia séquence d'entrée : la

chicane.
La typologie bâtie:

.,t f

r La rypoiogie
bâtie rle la ville
nouvelle
traditionnelle ù des

difïicultés, des

avantages en

§oûlmnn aYec

I'ancienne, et bien
que eertaines
structures socialcs
restent les mêmes.
r À ^;' l^ ôlrôE-ô-ô'r+!g uu 1§ LtrcuËllltLur

s'est opéré,
I'organisation de
Itespace se

transiorrne.
L'habitat ouvre vers
I'extérieur et les
patios ne sont plus
que de.s couloirs.

r L'espace est
dér,elonné norrr-- ---rr- r ---
rêpondre aux besoins
contemporains de
I'habitanto tout en
----l--1g4r uSurr §uil il§lrç§l
traditionnel et
culturel.

o Les ilots
d'habitation ont leur
propre hiérarchie, de
la même façon que
les espâces publics.
La transition de
I'espace public au
nrirrâ acf rlÂlarrninéo
lririù ÿÉa

pâr le changement
de dimensionnement
et la forme de
r espace puoilc selon

Fig45; Vue axonométrique d'un groupemeni d'habitaion, Albert Laprade
1917. Source : mémoire de fin d'etude.

lcs liabitatioiis coiistruites pai'Cadct ct Brici', sont cciistituécs dc
modules réctangulaires assemblés dos à dos ou en angle droit. La
profondeur de chaque îlot correspond à deux unités d'habitations.
La hiérarchie des habitations est déterminée par le
dimensionnement très variabie <ies maisons.

distribue une ou deux pièces longues et étroites, mais très hautes

conformément à la tradition.

d'une cour, dont les pièces sont disposées en L ou en U.

trof-lve le wous! eùlar.I-.a crtisine est une pièee majeure qtti perrt

s'étendre en deux niveaux. Les gyandes bâtisses ont un dispositif

62



qui s'inspire également des grandes maisons bourgeoises

urbaines av€e sorrrr eolonnaeles et pièees d'apparat. quelque fois
précédées d'une galerie à colonnes qui grandit sa surface et

souligne son importance.
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Fig4ô : plan du logement minimal. Source : mémoire de master,

mastex

Nous tt'ouvons aussi une hiérarchie dans les quartiers

d'habitation et même à i'intérieur des îlots d'habitation : pius une
famille est importante et respectée, plus elle se trouve à
l-.1--L!.-:----- )-- !1-e- l^!--- -----aJ-J- ----- l-- ----:--.^- -.-:-:-- -- r; --1r lltt§tlÇut uç§ llut§, ulçil prulçEçç piil rç§ llrilr§ull§ vlJt§rü§§. L, \r§t

t -
:
l

l
i

:l
I

r.^l xi.À-
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,.j

:

plusieurs
nollrr -'--
I'intimité
lnhahitant.

critères
a§§urer

de
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La

Médina

Métlitcrra

néa

La

nouvelle

Gourna

ce qui a permis un mélange social rès bénéfique à l'équilibre et à
l'homogénéité de la société.

L'ensemble d'habitations est constitué de trois quafiiers
résidentiels de deux cents losements (studios. anoartements et

duplex).
A proxinrité des portes et des souks de la lvîédilla, se trouve ee
qui représenterait les fbndouks de la Médina arabe traditionnelle.

^ ^.^--i*.:+i.-lo l- *^,+o e*;î-, Dl l'.',r.1... ^ .{+.( "i-l-.(^ l^ .i..:J^-^-n ljlv.arrrrrlL U! lg PvlaV UL+JLI Lt !\LltrtLl-a al !!! Ll rË!! rcr TVJTULIiVV

« Diar El Bosten » qui prend la forme d'unfondouq. Deux autres
résidences, « Erriadh » et « Sidi Bou Said », sont plus éloignées
des espaces d'animation pour garantir la tranquillité de lcurs
résicients. La première est réaiisée seion ie styie méditemanéen :

une sorte d'iwan, comme on en trouve en Syrie. Elle s'ouvre sur
un grand jardin traditionnel arabe, un ryadh, mais offre aussi une
piscine. La deuxième est un ensemble de maisons conçues selon
le modèle aratro-musulman. Ces logements sont accessibles à
partir des ruelles et irnpasses, de manière traditionnelle.

Figzlt : vue d'après lepatio d'une maison. : accès aux résidences à
narti r d'une i mnasse. Sou rcc : http://www.medina. com.tn

r Les différentes activités publiques se déroulent en général
autour de la grande place. Les commerces se situent au long de la
.r,rie n*iarinolo (aee r,*firrif,(a c,ral .-Énor.{os '{pa hohi+o+inno àvi ù!u tiùÙ!isatÙrr!, La

partir des seuils ou séquences, des ruelles étroites qui mènent
directement aux habitations, ce qui assure ia transition entre
I'espace public et privé pour garder I'intimité des habitants.

Fig50: le plan de la nouvelle Courna (1948) et une rue du village ayec ses
espaces quasi clos. Source : revue KORCOS.AndTé Stevars : architecturc de
tsrre st patrimoinc mondial. il{issions en terre d'argile.
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. Les habitations sont des maisons à patio" regroupées en

ilots, plus ou moins complexes, ouverts aux angles. Ce plan évite
délibérément tout Çaractèrc systématique de symétne et de

répétition qui conduisent, comme dit Fathy, et qui nuisent à

l'épanouissement de l'être humain.

Fie5l : tyne : document de

sauvegarde la nouvelle Gouma UNESCO/phase primaireiAwil 2010.

Ces maisons sont généralement destinées aafellah égyptien, au-

delà de la Nouvelle Gourna. Fathy cherchait une formule de

logement populaire paysan (le logement ouvrier) que I'on poulra
largement difftrser dans le pays et ailleurs en Afrique.

-l-ableau 05 : tableau récapitulatif d'analyse des exemples. Source : Auteur.

\/II. SYNTTIESE GENERALE

Suite aux rechershes théoriques et ihémaiiques cii-sctuées tians ce chapiire nr.rus

avons pu comprendrc lc conccpt 'cspace public' ct scs diffcrcnts aspccts. Nous avons mis

l'accent sur les villes traditionnelles arabes (médina et ksour) et sur leurs espaces publics

(din'rensionnement et forme). Aussi, nous avons pu voir le concept 'projet urbain' dans ces

villes.

D'après ia connaissance ds tiiiTërenis çonuepls avec i'éiaboraiit-rn d'unc maiyse

comparative multicritèrc (fonctionnel, formel, spatiale et socio culturel) de trois

exemples de villes traditionncllss musulmanes nouvelles : la nouvellc médina des llabous,

la médina Méditerranéa Yasmine Hammamet et la nouvelle Gourna de Hassan Fathy, nous

voyons donc qu'une Médina (ou ksar) est un organisme vivant et non une addition de

ionctions. De se iâit :

r Pour pouvoir programnier une viile, à forticrri, une viile traditionnelle, il est logique

d'opérer une adéquation tres étroite entre la forme urbaine, les typologies architecturales et

les différentes fonctions. Dars cette ligne de pensée. un jardin ressemblerait à un jardin
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isiamique, à i'exempie ties jariiins persans ou ies Riatih manrcains ; ies bouaiques

intégreraient une typologie de souks ou de fondouks ; les logemenis nt s'intégreraient dans

une typologie de maison à patios ; etc'

o comprendre I'espace public, c'est comprendre ses pratiques et ses fonctions

oomme espace social, un lieu de conla{.;t matériel et immatériel. C'est aussi o0mprendre les

rciaiitxs qui sc iisscni ir i'iniÉrieur d'uns sociéié, ti'unc pari, ct entr{j {rclae dernièrc ci son

espace d'aure part, à travets leurs représentations : symboles, cultures et histoires'

. cotnprendre I'espace public, c'est cornprendre ses comÉtences comme espace

matériel urbain primorrlial rlans la ville, voire un enjeu importanl dans les politiques et

projets urbains : c'est interroger sa dimension physique comme élément moteur de la vic

des gens cians une sociéié.

oo
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Face à une crise quantitative et qualitative en matière de logements, des nouveaux

ksour de la vallée du M'Zab edifiés depuis les emnées 1992. Ces ksour sont construits,

aussi, afin d'assurer la permanence et la transmission des valeurs sociales traditionnelles.

La pariicuiariié de cciic uni.rcpriss résitiu dt[rs i'csprii somrnunauiairc qui i'a nroiivéc r:t

qui continuc dc I'animcr dans tous scs aspects pratiques. Cc qui fait d'cux dcs cxcmplcs

intéressants sur plusieurs plans et plus particulièrcment le plan social.

Cependant, pour le Mzab, I'angle d'étude retenu pour ce'tte partie est inédit' II

s'agira, d'une part, d'observer, à travers les différents paysages urbains, les effets et les

conxiquenccs socio-environnemeniaies dcs poiiliques urbaincs, tcile que i'orgrurisaiion, ia

transformation ct la gcstion dcs cspaccs cxtéricurs, mais aussi intéricurs. D'autre part, il cst

indispensable de décrire et d'analyser les principales tendanccs d'aménagement pour

chacune des villes traditionnelles et nouvelles (Beni-lsguen et Tafilalet), dans un but de

comparaison, en mettant l'accent sur les éléments qui constituent la ville traditionnelle, à

travers ies spéciiicités tiu miiieu et ies mtxies speciliques de oombinaison des espaces et

des formes construites, afin de vérifier comment ces espaces et ces formes se différencient

(ou pas), dans des contextes géographiques aux conditions socio-environnementales

identiques.

ii. PRESEiiTÀTiûil iiË LÀ WiLÂYÀ DE GiiÂiÜ).qÏe :

II.1, SITUATION ET LIMITES GEOGRAPHIOUES

La wilaya de Ghardai'a est située

<ians ia partic suri riu pays. Lc chef-iieu <ic

la wilaya est situé à 620 km au Sud de la

capitale, Alger. La wilaya s'étend sur une

superficie de 84.660 Km2, avec ses neuf

dalras et ses ûeize Communes. Elle est

iimirée :

o Au Nord par Ia wilaya de Laghouat

e Au Nord Est par la wilaya de Dielfa

J

EI B.V.dh

Ou.rtl.

Fig52: situation géographique de

GhardaTa. Source : ANDI I2013.
la wilaya de



. r\ i'[si pur ia wiiaya tl'Ûuargia

o Au Sud par la wilaya de Tamanrasset

o Au sud-<luest par la wilaya d'Adrar

r A l'Ouest par la wilaYa d'El BaYadh

La ville cle GhardaTa. capitale «le la pentapole, et chel-lieu de la wilay4 est aussi [e

grand oarreibur tiu Sahara sepientrionai sur i'axe métiian du ùerriaoire. Le caracière seniral

dc l'agglomération de Ghardai?, dans l'espace saharien, point de connexion enfie le Bas-

sahara à I'Est, le Sahara Touareg au sud et l'ouest saharien, ainsi qu'avec le Notd

algérien, lui confère le rôle de pôle d'attractivité. D'autant plus que les réseaux mozabites

ont historiquement contrôlé le commerce transsaharien. C'est aujourd'hui une région

asiive oil ie sesteur ieriiaire esi prép<.rntiérani avec ie commerce, ie iourisme et i'ariisanat

mais aussi I'agriculture et, dans une moindre mesure, I'industrie.

La valléc du M'zab, d'unc longucur dc 25 km, sc trouve dans un sitc déscrtiquo situé

à 600km au sud de la mer méditerranée. A I'instar des oasis sahariennes, la vallée du

M'zab, entité autarcique a toujours été partie intégrante d'un agosystème, reposant sur le

ilipiyquc uadirabiiaû'pair oraic (Côiu, 20Û5). La tiucirirrs ibadiic csi à i'urigific ric ia

formation dc la communauté mozabitc ct dc la création dc scs villcs. Ellc a façonné, son

mode de vie, son mode de pensée, son idéal social, culturel et politique.

Les cinq Èsorr de la Vallée du M'Zab forment un ensemble homogène

extraordinaire constituant la marque, dans le désert, d'une civilisation sédentaire et urbaine

porleusc ti'une c,uiiurc r.rriginaie qui a su, par son génie propre, préservur sa r:Uhésion à

travcrs lcs sièclcs. Constituéc dcs ksour et dcs palmcraics d'El-Attcuf, de Bounoura,

Melika, Ghardai? et Béni-lsguen (fondés entre 1012 et 1350), la Vallee du M'Zab

a conservé depuis le XIe siècle pratiquement le même mode d'habitat et les mêmes

techniques de construction, commandées tant par un contexte social et culturel spécifique

que par ia néccssiaé d'une atiaphli0n ù un nriiicu hosiiie, tioni ie choi.r répondait à une

nécessité historique de repli et un impératif de défense. Au début du premier millénaire, les

Ibadites ont donc créé au M'Zab, avec les matériaux locaux, une architecture vemaculaire

qui, par sa pârfaite adaptation au milieu et par la simplicité de ses formes, garde une valeur

d'exemple et d'enseignement pour I'architecture et l'urbanisme contemporains.

ov
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Fig53 : La vallée du l\{'zab en 2013. Source : de Keira (2013).

ti.2.i. Les tionnéts pirysiques ei ciirnaiiques :

L'ensemble géomorphologique dans lequel s'inscrit le M'zab est un plateau

rocheul: : !a hanrada, dont !'nltitude ..,ariÊ entre 300 à 800 nr. Dépou:-'.":e de toutc

végétation (à l'exception des palmerais), de sources d'eau et de précipitation (50mm par

ans), cette région se classe parmi les régions les plus chaudes de cette frange septentrionale

à sause tie son !:iimat pariicuiier (six mois de chaieur, venis ii'oid en hiver, vents chaul en

été, vents dc sable cn printemps). La valléc du lM'zab est sillonné par un réscau complexe

d'oueds lc long duquel s'égrainent des villages formant la pentapole.

11.2.2. Aperçu h istorique

La vaiiée iie ivî'zab cians son évoiuiion sociu-urbaine a connu quaire ph::ses

importante :

II.2.2.1 La première phase : Elle a été marquée par l'installation humains dans la vallee de

M'zab. C'est ainsi que successivement, au début du I lème siècle fut construite chacune de

ces cinq cités de la vallée du M'zab, durant la période allant de l0l2 à 1347 : El Aueuf

(iüi2), ijounoura (iU4ô), Uhardata (iU)jj, ivieitKa (iil,4i et t,enl- rsguen (rJ4lJ. vrarç

Cote distingue qu'entre 1012 et 1347, chaque fois qu'une cité avait rempli son site, une

autre étâit créée, sur le même schéma structurel. Cette phase de structuration de la

pentapole est la première des quatre étapes d'urbanisation de la vallée.

tv
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1

tr'igs4 : La vallée de M'ZAB, l'implantation de§ cinq trour Source : BENYOUCEI" l9E6

ii.2.2.2. La sesonde phase : Iiie oorrespond à ia phase rj'urb:urisaaion tie ia vaiiée [iie esi

le résultat dcs changements intcrvcnus au milieu du 20ème siècle, avec le dévcloppement

des infrastnrctures routières, la decouverte et I'exploitâtion des hydrocarbures, et celle des

ressources hydrauliques, qui ont engendré une croissance démographique importante, et un

changement de mode de vie avec l'afIIux de nouvelles populations.

:I
Iu

Fig55 : Eii iiioiits tie 20 ais, ,jiiiiiiiuiio,, rje 60",à ric ia sur ïàce vegeialc. Soaite: R. i"Ie.ziaiiiei T' Kàieda

(2004)

11.2.2.3. La to isième ohase : Elle est, pour I'essentiel, le fàit des décennies 1970-90 et

corresponti, ioujours scion ivi.Cote, à i'ère du voionùarisme de i'Eiat sur i'espace ei sur ies

villes. Les pouvoirs publics sont intc§'enus, avec un décalage dans le temps, pour

accompagner cette urbanisation par des réalisations complémentaircs.

II.2.2.4. La quatrième phase : depuis les annees 2000, cette période a connu la sortie de

l'urbanisation hors de la vallée, qui amorce Ia quatrième étape. Compte tenu de la quasi-
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saiuration du iond rie vaiiéc, ties besoins nouveaux et imporaanls en équipemenis et habitaa'

ainsi que de la prise de conscience de la nécessité de préserv'er ce qui reste des palmeraies,

on assiste à une urbanisation sur les plateaux, à I'extérieur de la vallee. De Nouveaux Pôles

de Croissance ont été projetés par le PDAU, sur des sites vierges à I'extérieur de la vallée'

t v4 + //hÿ

:,
'//l

--t- 1 Vt,I

It
Fiq56: Ëvolution urbaine dans la vallée du M'Zab Source: M. Cote. 20O2

I\ir'.r.rn

I'!{ir r,{J,

Ir.".r r,,.,

Er,Ar' -"r.,

r,.r.i,,ù,l.,

Fig57 : Le processus historique d'urbanisation de la vallée. Source : BenyoucefB, 2009

i\ sôié de ces prujeis auri ctraclérisiiques urbaines si arohiiesiuraies slantianJs, avec

une mise en Guwe semblable à celle que I'on retrouve dans la quasi-totalité des villes

algériennes (similitude au niveau dc la gestion urbaine, de l'agencement du plan de masse,

des matériaux utilisés, des cahiers des charges et du choix de typologies extensives...), il

existe, à petite échelle, quelques expériences de programmes d'habitat ksourien intégrés,

marquées par une voionié rie réaiiser de << nouveaux ksour ». C'est ie cas des nouveaux

ksour de Tafilelt et Tinemirine à Beni lsguen, de llamrayate à El Atteuf ou encore

d'Ioumad à Melika.

iiées dans ics années i99Û, dans ia ibuiée <ies changemenis apportés par ia

Constitution de 1989, et sur I'initiative du Wali de l'époque, ces expériences ont permis de

tenter une réinterprétation de l'héritage urbain et architectural mozabite, dans le cadre de
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programmes de iogements pariiuipatii's mis en piace à pariir rie i993, reposant sur ie

partenariat multiple (public, privé, communauté représentée par des associations). c'est le

cas du nouveau ksar de Tafilelt, initié en 1997, par le docteur Ahmed Nouh et l'association

non lucrative Amidoul.

III. LE C,ÀS D'ET{Itr}E (KS^R TAFII-§I-T)

C'esi un ensembie urbain siiué sur unE coiiine

rocailleuse (pour présen'er les palmeraies), au Sud de

Beni-isguen. Il est un projet constitué de 1050

logements, et de ses slructures d'accompagnement

(écoles, bibliothèque, commerces etc..') s'inspirant des

vaieurs sociaies et cie ia typoiogie urbaine et

architecturale du ksar traditionnel.

C'est ainsi que ce ksar a été fondé en prenant

exemple sur le mode d'urbanisation des anciens ksour

de ta vallee : par multiplication des noyaux urbains. It

s'agit ci'un nôuveau noyau urbain, construit sur un site

surelevé, protégé du risque de crue.

Fiche technique :(site de l'association Amidoul)a'

. Superficie du terrain : 22,5 Ha

o Superficie residentielle : 79 670,00 m?

. i.iombre tie iogcmenùs : 37Û (iû50 aujounl'hui)

o Début de réalisation : 13 Mars 1997

r Site naturel : terrain rocheux, pente de 12 à l5o/o

o Coût du logement : 8 700 DA / m' bâti.

""*rr

Xsdr de l.itdôl

Fig5t I situation de la nouvelle cité de

Tafi !âlct. 50ürc€ : www.tafi lelt.com

* htç://www.Tafi Ielt.oom
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hsar d?
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Fig59: situarion de ksar Tafileh par rapport à celui de Beni-lsguen. Source: métnoirt de magister

CHABl.Mohamed (2009)

Le tissu urbain esi i'enscmbic de maisons, rues, places, janlins pubiics qui

constituent la structurc de la villc. Il décrit le rapport entre l'espace bâti et non bâti en

milieu urbain, qui a un rôle très important, notamment dans les régions à climat chaud et

aride pour se protéger contre les différents facteurs clirnatiques et sociales.

iti.2.i. L€s voirics ;

Le système viaire de ksar Tafilelt est caractérisé par la hiérarchie de ses voiries : la

voie principale, la ruc, la ruclle, les passages couverts et les impasses. Ces voirics peuvent

être classées selon leur importance de différentes façons, selon le mode d'utilisation

(piétonne ou mécanique), leur géométrie et leur orientation.

La géglrrétric dcs ruçs ssi i;asds sur urrc iriérarchisaiion si ulrs rjisiribuiiorr silrrpiu crr

échiquicr (tracé régulicr) cntrc rucs, rucllcs ct placcttcs. Ellc cst caractériséc par un profil

moins étroit que les rues des anciens ksour, selon I'importance de la rue ainsi que pour des

exigences de modemité (la voiture). E,lles s'ont étroites et présentent quelquefois la forme

de passages protégés ou couve(s.

ll.z.r.l uflcllta rr vis-à-vis riu vulir'du soiu

Le rayonnement solaire dans les rues est fonction de la hauteur du soleil, donc de la

v iation saisonnière, mais aussi de la géométrie de la rue en term€ de prospect' Diverses

recherches on! mis en vaieur i'impac! cie cetie géoméirie sur ics variaiions tic tempéraiure

de I'air et de surface. L'orientation par rapport aux vents dominants influe également sur

-'!
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ies rempéraiures, si bien que ies rues paraiièies à ia tiirecti«rn du vent sont pÏus iiaîches que

celles qui y sont perpendiculaires.

De ce qui précède, l'analyse de I'ensoleillement du site de Tafîlelt repose sur l'étude de la

géométrie des rues. Au niveau de l'organisation générale, la structure viaire est de type

hiérarchisée en échiquier (tracé régulier), où les rues sont orientées suivant deux directions

pri nc ipaies (Esr-Ûuest et Ï*iorci-Sucilr§

Ces deux facteurs (géométrie et orientation) agissent directement sur le mode

d'exposition du soleil, qui afiecte fortement les températures de surface des rues et par

conséquent la quantité de chaleur transférée à I'air en tant que flux sensible §akamura et

Oke 1988 Yoshida et al. 1990-1991, Santamouris et al. 1999).

Fig60 : la structure viaire de ksar Tafilelt. Source : mémoire rle nragistère de Boukhelkhal Islam (201;+)

1ii.2.2, Les équipements pubiics ibàti

Dans lc cas dc Tafrlelt il cst impûrtant dc signalcr I'abscncc d'élémcnts

morphologiques spéciflrques aux villes du M'zab, tels que la mosquee et le souk qui sont

des espaces sociaux de rencontres et d'échanges. Ils sont compensés par des espaces de

prière et de l'école coranique lo medersa -la grande mosquée est en cours- ainsi que des

espaces çommuns en vue tie saiisiàire ies nouvcaux besoins des habitanis pariiouiièremeni

les jeunes en quête de loisir et de divertissement tels que les espace pour jeunes. A cela

s'ajoute un zoo spécifiquement saharien et un complexe culturel pour le ksar Tafilelt.

''' CI{ABi.M étucie biociirnatique ciu iogement sociai-participatif cie ia vaiiée du nt'zab : cas du ksar iie
Tafilelt/p.234.
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Fig6l: Carte des équipement publics. Source: Amidoul, modifiée par auteur
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À favcrs notrc visltc sur le site, il s'âvere que lâ majonté des cqutpemcnts publics sont

organises le long de [a voie principale de ksar Tafilelt. Les commerces aussi, ils sont

orgânisés le long de cette voie. ainsi que quelques locaux de commerces aux niveaux de

ditÏérentes voics mécaniques.

iii.2.3. Lc parceiirire

L'organisation du ksar Tafilclt sc fait sclon un plan cn damicr avcc unc

morphologie urbaine très compacte. Cctte forme est issue du climat et des pratiques

sociales de la région, qui présente une conliguration géométrique marquée par cles rues qui

sont étroites à géométrie rectiligne. Les maisons occupant la totalité de la parcelle sont

acsoiées auiant que possibie ies uncs aux auarçs, ce qui p'ermet tie rctiuini ius surlàoes

cxposécs à l'cnsolcillcmcnt, c'cst alors unc réponsc climatiquc ct socialea6.

Fig62 : le ksar Tafilelt et son organisâtion compâcte. Source : CHABI Mohamed ef DAI 'HI Mohamed 2Ol I

ii1.2.4. Synthèse

D'après l'analysc dc la structurc urbainc du ksar Tafilclt on constatc : la compacité

du tissu urbain, l'adaptation aux conditions climatologiques et traditionnelles avec une

trame régulière.

L'aspect général de ksar Talilelt se distingue par des îlots dotés de placette et ruelles de

iargeurs vuriabics lunant çurrrpiu riu ia hiürarl]hisaiion dcs voiss. z\ ucia s'iniùgrcni dr':s

passages voütés cn tant qu'éléments dc transition.

6 chabi M & dahli M, te ksar dc Tafilelt dans la vallée du Mzab, une exÉrienc,e urùaine entra tradition et

modemité. 201 I, P05

76

tll"
1

F,'-lI
f-r r I

t

:'

^

FHlt-::IllIb,'r, t

ir'

- '., :<

I



La tiensité des voiries présente parfaiiement i'aiiapiation au ciimai iocai, avec ces rueiies

étroiæs. On constate une grande unité d'apparence, et une continuite du bâti avec une

homogénéité de son traitement.-La forme s'organise selon un principe d'organicité otl I'on

distingue différentes échelles d'appropriation et d'environnement.

L'association des plusieurs édifices organisés le long d'un axe, ou autour d'une place,

repnrduit ia hiérarchisaiion des ii:nctions comme moniré tians ie schéma si{icssous :

PLLS TRIl'f ?I'BLI<

- RT'EfLE EI v
ÊQÙTPE\IE\TS

-

rlt.J. l,r\ \! lt a-ù-L -l-rrr l- LùI-llL,! urltrtt- /\u

KSAR

IL3.1. La voie à la periphérie du Ksar :

Cette voie s'étale sur [e long de la périphérie Ouest

tiu ris<rr avsc ultc loltgucur dc pius ric i iurr ci uttc iargeur

dc I I m. Ellc cst caractériséc par unc circulation très fortc,

elle est rejointe par des articulations qui relient le ksar

avec Ia ville de Beni-lsguen d'un côté, la zone des

sciences et la route nationale N I de l'autre.

III.3.2. La roie principale à I'intérieur du ksâr

C'est aussi un espace public et un lieu dc

rencontres et d'echanges où s'exerce et se construit la

sociabilité des individus et des groupes sociaux. Elle est

caractérisée par ie groupemeni ties sommerces et tles

équipements publics. Cette voie est importante dans la

Fig64: uac voie à ia péripiréric rlc
ksar Tafilelt. Source : auteur.

Fig65 : la voie à I'intérieur dc ksar
Tafilelt. §ource : auteu.

Fig63 : (hganigramme ésume la hiérarchisation des fonctions à ksar Tafilelt. Sourc.e : Auteur'

H



structure du ksar. Elle a l2m de largeur, elle relie le ksar

a.,'ec l'ex',érieur.

III.3.3. Lcs rucs :

Ce sont des voies à circulation mécanique de forme

organique et r€gulière, interrompues par des voies

^----,{ i^' 
' 
l-i.-. a-.. ',^i-. ^Ér ,- l.'.'-". ôô!,4nr4.!F

ÿ-ii;siivit.Üi.iii-r , i,r ut rsrêlsr

5.80 m reliant les voies primaires avec celles de desserte.

III.3.4. Les ruelles :

Elles sont relativement plus étroites, elles varient

^-È- 2 (n -+ I On * Ell^. .^-+ ',+:li.i-. ^^,-. lo .'lqcrqrtqL-iiiaç- i.(r'Ù Ça i.!rv iii, uurr§!çr Pvsr

des maisons, et comme des espaces de jeu pour les

enfants. Ces ruelles sont consruites en prenant en

considération lc rapport hauteur dc la pièce/ largeur de la

ruelle pour offrir un lieu de confort joumalier. Cette forme

a^.,-.-:--r l'.,,:l:-^r:^^ ^-".--^,.^t.' J.' ^^" .'-^^^.'. rÂr..iAïiiii:rÙ i iiaiiiaiiiiÙii ijÙiiii(iiiÙii!L v! !!r !ryo!\r rtrçrtr!

dans la période la plus chaude de I'année.

III.3,5. Les impasses :

L'impasse est une voie de circulation piétonne. Elle est un

^^^^.,^ ^..:.,,1 ^. .-À.. i^ii-.' Etl.. .,'^-. ,',.^.'.',.:L1.. ,".^ -^içsiraijç PiivÙ Ùa uÙi iiiaiiiiç. .:ii! rr lsr êrrrs5rur! qu! P..r

les habitants. C'est un espace qui mène directement à

I'habitation.

IIL3,6. Les passages couverts :

ll^ ^---r -l ,^ :lx*^-r^ .{^ l^ r"--.'

urbaine du Ksar, donc des éléments structurants de la ville

saharienne qui s'adapte aux condilions climatiques très

dures. Le passage relie deux habitations séparées par une

voie. Leur conception a pour but d'offrir de l'ombre et de

^-_a.-- l,- ^^-f^*!rvlr r§ rurrrr, !.

Fig-66: une rue mécanique à Tafilelt-
Source : auteur.

Fig67 : une ruelle. Source : auteur.

Fig63: uti. ilipassÉ à Taiiie.it.
Soürce : auteur.

Fig69: pâssage couvert à
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iii.3.7, i,ts piacrs ci ies piasciics :

La cité dc TafTlclt possède plusicurs placcs ct

placettes de differentes formes et dimensions. Ces places

se diflèrent selcrn l'usage. On distingue des aires de jeux

pour enfants et des espaces de détente et de rencontres. À

lriivcrs noirc tltutic nous avuns rctrlarqué I'uiiiisaiitln tiu

ccs placcttcs cn tant quc passagcs mécaniqucs ct commc

airc de stationnement, ce qui a changé le rôle premier de

ces demières.
Fig70: Flace publiq',ie à Tafilelt.
Soürce : auteur.

FigTl : Aire de jeux à l'inærieur de ksar Tafilelt. Source :

IIL3.E L'éco.parc zoologique ; un lieu de rencontre par

excellence :

tvlalgré la diversité en matière de l'espace public qui

existe au niveau du ksar, i'éco-parc constitue un vériiabie iieu

de rassenrblement et de rencontre des gens. L'existence de

l'eau et de l'espace vert crée un micro climat favorisant

I'utilisation peffnanente de cel espace. Cet éco-parc est en

cours de réalisation. La seule partie achevee en 2017 c'est le

jar<iin zooiogique. ii a ciéjà réussi d'amirer <ies gens, même <ie

l'extérieur du ksar. Le programme de l'éco-parc se compose

des espaces suivants :

r des espaces verts, avec la multiplication des

plantes,

o le jardin zoologique,

. une station d'épuration des eaux usées,

. une statiôn d'énersie solaire.

îi972 |
aurçur.

La ceinture verte. Source:

Eig7. : I.e jarelin zoologiqtr. Sortrte :

auteur.
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ESPACE PUBLIC ET H RARCHISATION DES VOIRIES
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Fig74: Carte des espaces publics et hiérarchisation des voiries à Tafilelt. Source: Fondation Amidoul, modifiée par auteur
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un laooratolrc sçlenultque,

une salle de conférence et

une bibliothèque. dont le vitrage favorise une bonne vue sur le jardin et le

belvédère.

III.3.8. Synthèse de la genèse de I'espace public au Ksar Tafilelt :

Espace public caractéristiques Rôle et usage

L'eco-parc

zoologique

'lablesu 06 | Tsbleâu recapitulatif de la genese de l'espace public au l,.sar Tafilelt. Sburce : Auteur.
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Un lieu d'une circulation très

fOrl€

Elle relie le ksar avec le reste

de la ville par des articulations.

La voie

n6rinhériorre

Elle a une longueur plus de I km et

pnç l4rgelrr rle l). m. gorrdronnée eÎ

entourée par des constructions, des

commerces et de l'éco-parc du ksar.

un lieu de commerce et de

rassemblement.

e!!e organise !a nrajorité des

équipements publics au niveau

du ksar.

600 m de longueur, 12 m de largeur,

goudronnée et entouree par et des

loclu:t con:rnerciaux, des habitations

et des maisons.

La voie

principale

La circulation mécanique à

l'intérieur du ksar.

5.80 m de largeur en moyenne, étroites

et régulières, avec une circulation

Les rucs

Elles assurent : la circulation et

la desserte des maisons ;

-Permettent la ventilation.

Les ruelles Plus étroites que les rues, entre 3.60 et

3.80 m de largeur, avec une circulation

piétonne.

Relie deux maisons séparées ;

-La ticsscric tiss rrtaiwtrs.

Partie d'une rue ou ruelle couverte et

olnbruc.

Les passages

couvcrts

L'accès direct de l'habitation.

Favorise I'intimité.

des voies piétonries fenriées qui

rnènent directement à la maison

Les ilnpasscs

Le rencontre et la détente pour

les habitants du ksar.

Les places et

placettes

Elles se trouvent au niveau de

l'intersection des rues; une placette

est composee de mobiiier urbain et <ies

espaces verts,

[,a détente, le loisir et la ballade

L'épuration des eaux usées

La recherche scientifique

Fait partie de la ceinture verle qui

délimite le ksar, le jardin zoologique

c'est seule partie achevée de ce projet.



lv. ÂN-ÂLi'SE COivtFÂ-RATiVE En*TRE L'ÂÀCiEii ET LE iiÛUVEÂÜ

TISSU URBAIN

Four aiieindre noire ubjeciii'qui scri à étudicr ie tiévcioppemenr tie i'espace pubiic

chcz les mozabites, nous avons conduit une analyse comparative entre l'ancien: celui de

Ksar BeniJsguen et lc nouveau: celui de Ksar Tafilalet, notre cas d'étude. Nous avons

choisi de comparer Ksar Tafilelt au Ksar Beni-lsguen parce que ces nouveaux ksour sont

des extensions initiées par et pour les Mozabites. C'est-à-dire, Ksar Tafilalet est construit,

iniiiaiemeni, aiin «ic résoudre des pnrbièmes quuriiiaiiii ei quaiiiaiii! en rnaiière de

logcmcnts. Il s'cst bâti par ct pour lcs gcns dc Bcni-lsguen uniqucmcnt.

I t -r- i-r(1,§111\ lÀIIt l\ rrl! r- la]l t-l-L\ l\ù Ar( lrll, IIli-lf l-lJt UDl\ ; rrll v lLrrl-

SAINTE PAREXCELLENCE

cité sainte eniouréc dc muraiiies. ronriéc en il47 au soniiueni rie i'oucd ii'iissa ei

dc I'oucd M'zab, clle ne fut d'abord qu'un petit villagc grossi au XVlc sièclc d'éléments

émigrés de Ghardai'a. C'est aujourd'hui, après Ghardaib, la ville la plus importante de la

Pentapole. Sa rigoureuse propreté, la belle ordonnance de ses rues et de s€s maisons' ses

remparts intacts attirent I'attention. C'est une ville antique prolongée jusqu'aujourd'hui et

ioujours jaiousenteni préservée des {,roniacis éirangers. Sa paimeraie s'éiend ie iong ile

I'oued N'tissa. Elle possède un marché aux enchères quotidien très connu qui est une sorte

de bourse dc I'artisanat.

..Echelle locale "6 ,-,
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Fgur notre tiémgnstraiion, nous sommes p;rtie d'unE étude de sas détaiiiée (ci. Tafiieit,

voir ci-dessus) pour arriler maintenant à cette étude comparative. Chemin faisant, nous

avons établi une analyse comparative entre les deux lxaur, à savoir Beni-Isguen et Tafilelt,

selon plusieurs eritères :

I l' ..é.r. rmptilllratrolt

a'Marc Côte, « une ville remplit sa vallée : Ghardaia >», Médilenande, Tome 99, 3-4-2002. Læ Sahara, cette «
,..-L, tr-(-l:.----X,- ,. -- l^1 I l^ * lA1gutr! rÿrçultvlr4rt! rrr ylJ.lrJt-l lv. P. lv/.
aE ldem.

6/

Le ksar historique de Beni-Isguen Le nouveau *sar de Tafilelt

Le ksar historique est caractérisé par

la (symbiose de son urbanisme avec Ie

cadre environnemental)47, il est une sorte de

(mo<iuie reproductibie à piusieurs

exeniplaires sur coufte distanu'e)48. Chaque

module est aut{)nome. limité. organisé en

trilogie ; ksar (bâti), palmeraie (verdure) et

l'oued (l'eau).

Fig76: La palmeraie de Beni-Isguen. Source:
Google lnrage.

Le ksar est situé sur un piton ou une

croupe dominant la vallée, répondant ainsi à

un intérêt détbnsif mais qui permet

également la préservation des ressources

hvdriqrres. des sols fertiles et protèoe la cité

du risque d'inondation. La surface du Ksar

est délimitée par un rempart pourvu de

Ie choix du site d'implantation; un

monticule rocheux d'aucune valeur agricole'

exprimant ainsi le souci de préservation de

ia paimeraie. En revauche, si ie ciroix riu site

correspond à la typologie traditiotinelle, ce

dernier a subi de grands travaux de

terrassements. Tahlelt reprend également le

principe de limitation du développement du

ksar, afrn ci'avoir un rniiieu gérabie; «ie

préserver l'écosystèrtte ksourietr et s'assurer

de la bonne eohabitation entre les habitants.

Figl7 : site d'implantation de ksar Tafilelt. Source :
mémoire de Magister (CHABI.M. 2009)

En revanche, malgré I'adoption de

ce principe il n'y a aucun obstacle réel à

l'extcnsion urbainc du ksar, à part le

rempafi et la ceinture verte. Nous avons

fr



portes et de tours de guet, un dispositif

défensif et (symbole de fermeture

idéoloeique de la cité)ae.

I V.-a.2. §lruclu rc urualfle

Le ksar est un groupelnent

radioconcentrique. Il est doté d'une

cenralité mythique concrétisée par ia
mosquée, qui structure et oriefite le bâti

rnais également la communauté.

La mosquée est construite sur le point le

plus haut du piton, dont la domination cst

renibrcée par un minaret de ibrme

pyramidale.

Fig78: Photo a,jrienne dc
Source : Google lmage.

IJenl-lsgucfl.

d'ailleurs pu conslater la progression du

nombre de logements à Tafilett de 360

logements au début du p«liet à 1050

logements à sa fin. La question qui se pose

désormais. est la possibilité de voir Tafilelt

s'étendre et rompre ainsi avec un des

principes de l'urbanisme ksourien.

La rationalité dans I'utilisation de

I'espace reste, comme dans I'ancien ksar, un

<ies principes tbnciamenraux cie Tai-rieit, ies

maisons sont accolées l'une à l'autre en

occupant la totalité de la parcelle. ce qui

donne un tissu compact.

sans ccntralité (mosquée), ni palmeraic, la

uiiogie (bâti, verciure, eau) se voit <ionc

rolnpue. On coustate égalemetrt un

changement au niveau du parcællaire, Les

voies sont plus larges, ces changements sont

dus à la mécanisation du ksar.
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On constate également l'apparition

ae Catherine et Pierre Donnadieu, Didillon Henriette et Jean Marc, Habirer le.lésert, les maisons mozabites,
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Figto: Ruelle à ksar Beni{sguen. Source:
l\{émoire de magister de CHABI-N'I 2009.

Les circuiations se lbnt par un

réseau de rues, ruelles et impasses, régies

par une hiérarchisation spatiale. Ces ruelles

sont étroites, généralement couvertes â{in

de se protéger du soleil. La hiérarchie

spâtiale cst doublée par unc hierarchie

fonctionnelle : les fonctions publiques sont

rejetées dans I'espace protàne situé à la

pcriphérie commc c'cst lc cas du sorÉ

(place du marché). Quant au centre,

I'espace noble, il est réscrvé à la mosquée

et à l'âclivité résidentieile.

tv.r'.J. La turllrc uru:lllle :

de nouveaux espaces : le parc ecologique, le

zoo, le musée, sâlle de sport et les espaces

de loisirs.

Le ksar reprend également les éléments de

base de la typologie traditionnelle : les

gabarits, le prospect, la hiérarchie des

espaces, I'intégration visuelle du projet dans

son site naturel. l,es éléments sy,nboliques

de I'ancien ksar ont été utilisés rnais en leur

affectant un nouvel usage. à I'image de la

tour de guet utilisé comme siège de

I'association Amidoul.

l- c Xsar rle
Tntil o lt

FigSl : rue à Tafilelt- Source ; Mémoire de magister
de CHABI.M 2009.
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Le *sar historique de Beni-Isguen Le nouveau /rsar de Tafilelt
L'ancien ksar de beni-isguen est une

organisation ayant une morphologie

compacte conçue dans un esprit d'économie

'l.afilelt ne présente pas la même

morpholoBie urbaine que celle de Béni

Isguen. Il est organisé en un tracé
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de foncier et d'intégration climatique et

sociale

orthogonal regulier.

La forme urbaine de ksar Tafiielt, est

également produite à partir des conditions

sociologiques et environnementales.

Fig83: photo aérienne de ksar Tafilelt. Source:
(ioo earth.

I

Figt2 : photo aérienne de ksar Beni-lsguen. Sourtc :

Google earth.

IV.2.4. La §pologie bâtie

Deux facteurs ont influencé l'organisation

spatiale de la maison traditionnelle ; le

premier, étant socioreligieux, dicte les

pratiques menées et les espaces qui leur

sont appropriés ; ic dcuxième est <i'orcirc

technique, il s'agit des matériaux et des

techniques employés dans la construction.

C. Bousquet définit deux variables

influentes quant à la pratique de l'espace

<iu ciomiciie urozabite, ie sexe et ia saison

Les cellules à Ta{ilelt reproduisent

I'organisation spatiale traditionnelle. La

maison est organisée en R+il avec une

terrasse accessible, la hauteur ne dépasse pas

cciic recommandée par ic codc mozabitc.

L'entrée est marquée par une sËi/o qui donne

un accès direct au salon d'homme, elle

renvoie également au patio marqué par un

chebeq percé dans le plafond, mais qui ne

sembie pas être eiiicace. Tiseii a été

également reproduite, elle est ouvefte sur le

patio et la cuisine. Au niveau de l'étage,

ikoumar et tigherghert sont remplacés par

des chambres avec une occupation totale de

i'étage. La terrasse garde ia même ionction,

Le Ésar historique dc Bcni-Isgucn Lc nouvcau isar ric Talilcit
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Fig84 : Plan d'une maison à Beni-Isguen, §ource :

httD://tafi lelt.clldsild.

Le principe d'organisation est le même

pour toutes les maisons du ksar, avec des

variations de plans suivant les besoins du

ménage et ie site <i'impianation.

L'entrée est marquée par une porte massive

en bois de palmier. un seuil et une skilà

(entree en chicane) garàntissant ainsi

l'intimité dcs occupants, mêmc quand la

porte est ouvene.

L'entrée, dorure accès à un espace central

polyvalent amas n'leddart (patio) dans

lequel se déroule une grande partie de la

vie quotidienne. Une ouverture dans le

piaibrr«i couvene par un circbeq (griliel

assure aération et éclairage de cet espace.

Le patio est entouré de pièces servant

d'espace de travail pour les femmes I coin

de cuisson, ecurie et le tiseÿi (salon de

iêmrnes.1. Le rez<ie-chaussée <ievient en

cas tl'abscncc tlc cave I'espauc rlc séjour lc

plus frais durânt l'été.

Âu premier étâge sont aménagés chambres

et réserve. ces pièces sont opaques vers

I'extérieur et s'ouvrent sur une galeric

celle-ci est équipée d'une buanderie. La cour

a été introduite afin d'assurer eclairage et

aération.

Trois variantes de cellules ont été proposées ;

des F3 d'une surface de 60m', des F4 d'une

surface de 90m' et des F5 d'une surface de

130m'z. Les façades sont harmonieuses, unies,

caractérisées par des textures et des couleurs

intégrées au site. La maison à 'l'afilelt reste

introvertie malgré les ouvertures plus grandes

et plus nombreuses, celles-ci sont protégées

par des moucharabiés. La forme de la maison

est Éeulière. avec un haut niveau de finition

et de détail, contrairement aux formes

organiques sans un vrai souci de finition des

maisons traditionnelles
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t'igE5 : Plan d'une maisou à'l'atilelt. Sourc€ :

Mémoire de magister de CHABI.M/2009'
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appelée ikomar et une partie découverte

tigharghart (cour du haut). L'étage dispose

d'escaliers menant vers la terrasse. celle-ci

est réservée uniquement aux femmes, elle

est utilisée pour dormir durant l'été. pour

cela elle est entourée d'un haut acrotère.

Eniin, une pièce bien meublée d'un accès

indépendant est réservée aux hommes, elle

leur est aménagée soit au rez-de-chaussée

duaira ou à l'étage laali.
'l rblesu 07 : l ableau recapitulatif de I'analyse comparative enre 'l afilelt et Beni-lsguen soürce : Auteur.

V. Lcs transformations spatialcs (usâgc ct pratiquc)

Après avoir soulignées les différences entre l'ancien et

le nouveau Ksar. il est important de marquer les

fiansformations spatiales qui se sont operees à Tafilelt par

rapport au plan de la ville et l'idée principale du concepteur,

nous avons :

r Par rapport au plan général du Ksar: il est évident que

le ksar est un ensemble d'habitations fèrmé. L'ependant à

Tafilelt, il existe des nouvelles extensions qui conduisent à une

expansion rapide du Ksar. Au départ il y avait six cent

cinquante (650) logements, mais aujourd'hui nous y comptons

mille cinquante (1050). En ce moment il y a, heureusement, un

pro.iet en étude pour délimiter le Ksar en créant une ligne verte

tout autour.

e Au niveau de l'espace public : on remarque placettes

qui se sont fansformees en passages mécaniques et des aires

de jeux en aires de stationnement.

o Pnr rnnnnrt à la frcrde rrrheine ' rnnnelnn< <rtt'avant le<-l- - _ "' __'

façades des maisons étaient uniformes et identiques, symbole

de l'égalité entre tous les habitants (riche et pauwe / grande

iàmiile ea peiite iamilie). Â Taiiieii, cependant, ce prinoipe

Fig86: Âirc riejeux à Tafiieii
(stationnement). Soürcc : auteur.

Fig87 : Transformations artx

niveaux des façades
(pb.tcchniquc). Source : autcur.
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connait un changement. Quelques maisons affichent des

façades partiellement différentes. même si cette modification a

été interdite dans cette ville. Ce changemetrt va à I'encontre du

collectivisme architectural ksourien. Serait-il alors le début de

l'individualisme dans la notion du bâti ksourien'/

FigE6 : chnngement de la

décoration d'une façade à

Tafilelt. §ource : auteur.
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Vi. COi..iCLÜSioiiGtriTEiiÂLE

iiotre lravaii tie rechcrche nous a contiuiae à sonsidérer ie rôie ds I'cspace pubiio

dans les structures urbaines, notamment dans les villes traditionnelles (médinas et ksour).

Après avoir souligné les grandes lignes méthodologiqucs dc notre rechcrchc, nous avons

pu mettre le point sur les différents concepts inhérents à notre thème de recherche qui ont

été confirmés par la recherche thématique et I'analyse comparative entre trois nouvelles

viiies iraditir.rnnelles. Ceile riernière a enrichi noare oonnaissançe Çoncemitni ic rÔio de ces

différents concepts (cspace pubtic ftsourien), dimensionnement et forme de cet espace,

usage et appropriation, le ksar et le projct urbain) dans la conception de ces nouvelles villes

traditionnelles. Toutes ces informations nous ont été utiles dans l'étude de notre sujet de

recherche (nouveau ksar de Tafilelt). La lecture urbaine de ksar Tafilelt a été suivie par une

anaiyse comparaiive enire i'ansien ksar [icni-isguen oi sa nuuvciie exiension, Taiilelt. [n

comparant css deux Ksour, nous réalisons que l'espacc public ksouricn a été réinterprété :

I'espace public a connu une réadaptation à la vie contemporaine au N{'zab. Cette évolution

a introduit une nouvelle structure urbaine et architecturale ksourienne.

Dans le cas de la nouvelle ville de Tafilelt, le concepteur a réussi à insérer des

activités modemes dans la communauté mozabite. L'organisation spatiale du nouveau ksar

de Tafilelt a réinterprété l'ancien espace urbain ksourien tout en l'adaptant aux conditions

tie ia vie contemporaine. Les voiries sont plus iarges pour accueiiiir la voiiure, ie marché

(espace de rencontre par excellence) est remplacé par des espaces de loisir (ardin, éco-

parc, placettc et aires d€ jeux), pour ne rappeler que ceux-là. La structure urbaine de

Tafilelt garde toujours le même principe de l'organisation de la ville traditionnelle,

caractérisée par une hiérarchie spatiale et fonctionnelle (de plus public au plus privé) avec

la préscnce ds ia voiiure. Touieiois, ce principe csi appiiqué d'une i'açon pius

fonctionnelle, s'adaptant mieux au mode de vie d'aujourd'hui.

Dc cc iuii, ia ibrrts urbainc de Ksar'iailicii a ivuiué vçrs unc i-orrni: tic pius r:n plus

rcctilignc. Ccci a produit unc architccturc très richc ct variéc. Par rapport à la typologic

bâtie dans le ksar de Tafilelt, nous sommes arrivée aux résultats sclon lesquelles la

distribution de I'espace résidentiel reste la même que celle de I'ancien Ksar, mis à part

Ôv



i'inaérêt accordé à i'espace. Ce dernier cnrii ei on consla(e i'éiargissement des pièces et

l'intégration des garages dans I'unité d'habitation pour accueillir la voiture.

En ouirc, ii csi vrui quu ic vicu quoiitiicn d'unc suciélé apparail rians la tiirnensiun

physiquc dc son cspacc. Notrc travail a conçu ccttc rclation dialectiquc qui cxistc cntrc

l'imagc de l'espace public et son vécu. Nous nous sommcs intéressée à l'influencc de la

morphologie de I'espace public sur son mode d'usage, Par exemple, ce sont les valeurs

culturelles et religieuses du peuple mozabite qui déterminent les espaces oir peuvent

apparaitre ia ièmme mozabiic. Touieltris oeiie régiemeni.ation n'empêche pius ceitc

dcrnièrc d'êtrc cn famillc dans un jardin public, commc ccla sc vit au ksar Tafilclt. C'cst

aussi à Tafilelt quc I'cnfant pcut joucr dans une aire dc jeux à proximité de sa maison et

que les jeunes gens peuvent se promener et se rencontrer dans les difËrents espaces

publics disponibles.

Nuions que pour bien réussir un iel prtrjei urbain, ii imporie d'éaudier le mode de

vie des habitants et leur culture. En ce sens, le Ksar Tafilelt est une réu$ite à la fois

architecturale et sociale. Cette réussite est étroitement liée à la conscience des habitants :

iis oni pariicipé activemeni à ia consiruction de ieur viiie, Êi iis ooniinueni à aiÏicher une

attitude écologique convenable grâce à laquelle la ville doit sa propreté. Ceci est également

vérifié à Gouma (Egypte) et à Habous (Maroc), où les architectes et les urbanistes,

concepteurs de ces villes, ont avant tout étudié les traditions et les activités du peuple

destiné à habiter ces villes.

Par uiileurs, Tafiieli oonnaii un changement au niveau des espaoes çommEroiaux.

Dans les anciens ksour, il y avait un espace réservé aux commerces. Cet espace était public

et souvent attâché à la place du marché. Par contre à Ta{ilelt, les commerces sont dispersés

sur plusieurs points de la ville. Notons aussi que la façade urbaine à Tafilelt vient de perdre

le principe d'uniformité ksourienne, dans quelques cas. Personnellement, nous trouvons

qu'avec ie iemps, ces iranslirrmations voni maiheureusemenû rjéiruire la bcauié si

I'uniformité dc la structurc du bâti ksoudcn à Tafilclt.

-,i, ia llrr rjc ttttirc iravail dc rccltcrcltc, ;l rious ç5i paru irrportani rj'érnstlru quciqucs

appréciations pcrsonncllcs. Lcs projcts dcs nouvcllcs médinas quc nous avons étudiés

(TaFrlet, Habous, Gourna et Médina Méditerranéa), sont des exemples réussis pour la

sauvegarde du patrimoine et des pratiques anciennes d'une société, avec une adaptation à
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ia vie modeme, comme ç'esi ie cas ties nouveaux ksour riu foi'zab. Cette expéricnce de

nouv€aux ksour peut être une Solution très envisageable vis-à-vis des mutations socio-

urbaines dans la vallée du M'zab. Alors, ces nouvelles médinas se dressent-elles comme

miroir du futur des villes traditionnetles ? Ces nouvelles constructions et leurs extensions

vont-elles risquer l'abandon totâl des anciens Ksour dans I'avenir ? En outre,

socioiogiquemeni pariant, ie monrie motjeme iaii l'expérience de i'inriividuaiisme iians

beaucoup de domaine, y compris celui de l'architeclure. L'avènement des nouveaux ksour

ne serait-il pas teinté, lui aussi, de ce goût individualiste chez c.€rtains de leurs

promoteurs ? Et si cela s'avérait vrai, quelles en seraient les conséquences futures ?

Tous ces questionnements découlent de nore recherche et se situcnt au-delà des

objectifs que nous nous sommes fixee. Néanmoins, nous les avons posés à ce niveau sous

formes des hypothèses pour des travaux de recherche futurs. lls ne pourront pas être

répontius de manière iranchanle pour le momsnt. C'est pourquui nuus ies projeions §omme

objcts d'étudcs qui intcrvicndraicnt après unc obscn'ation plus approfondic et unc analysc

plus détaillée qui mettraient en valeur ['aspcct socio-architectural des nouvcaux ksour.



a nlrf nIrlItIJlt tr5tl'\I-fll I/

Les ouvrases :

o ALLAIN.R, (2004). Morphologie urbaine, géographie, aménagement et

architecture de la ville, édition Armand colin. Paris.

. ALVAR.EZ.îvi.A, (2ûû?). Espaces pubiics, archiiesture et urbanité, pubiication tle

l'université de Saint-Etienne.

r BASSAND.M er AL, (2001). Vivre et créer I'espace public, étlitiun : Presses

polytechniques et universitaires Romands, Lausanne.

e BASTIE. J eIDEZERT. B. (1980). L'espace urbain, édition Masson. Paris.

. tsEi§YûUCEF. ts, (2ûiû). rïnaiyse urbaine, élémeni de méihodoiogie, oiiice des

publications universitaires, Alger.

o Christian Devillers, Le Projet Urbain, Ed : du Pavillon de I'Arsenal, Paris. 1994.

r COTE.M, 2005. La ville et le disert ; Le Bas Sahara Algérien, édition

EREMAMKARTHALA. Pari s.

. Faihy 'ri., Consiruire sv'ec ie Feupie. ilistoire d'un viiiaged'Egryte : Gourna, Faris,

Sindbad, 1971.

o L\î{CH. K. (1982). Voir et planifier, I'aménagement qualitâtif de I'espace, édition

Dunod, Paris.

o MEISS. P. V. (1993). De la forme au lieu" une introduction à l'étude de

i'archilscture, presses poiyiechniques ei universiiaires romandes, Lausanne.

o PANERAI.P et al, (2005). Arralyse urbaine, édition parenthèse,lvlarseille.

o Rémi Baudoui et Philippe Potié. André Ravéreau l'atelier du désert, éditions

parenthèses, Marseille.

o SAIDOIJNI.M, (2000). Eléments d'introduction à I'urbanisme, édition Casbah,

Aiger,

Mémoires:

r ADDAD.M (2004). La participation des usagers défavorisés dans la production

d'un hatitat accessible : Cas de Biskra et de la vallée de M'zab. Thèse de doctorat,

universiié de Constantine.

YZ



. AiviiRECiiE.T (2Û i2) : appnxhe des espaces pubiics urbains : rxu tie ia viiie

nouvcllc Ali Mendjcli. Mémoirc dc magistcr, univcrsité dc Constantinc.

o BACHAR.K (2013). L',intégration des dimensions environnementale et sociale

<lans les pratiques urbaines en Algérie : Enjeux et Perspoctives. Thèse de Doctorat en

Aménagcmcnt dc I'cspacc ct urbanismc. L'Univcrsité Nantcs Angcrs Lc Mans.

. tsEr'iYûUCEf.B (i999). Appnrche rie i'espace socio-urbain, probiémui'iquc,

tradition ct modcmité. Thèsc dc doctorat cn urbanismc, EPAU.

r Chabi.M (2009). Etude bioclimatique du logement social-pafticipatif de la vallée du

M'zab : cas du ksar de Tafilelt mémoire de Magister en Architecture, université de Tizi-

Ouzou.

. CiiÂOUCijE-ts[i.iC[iERiF.ivl (2tû7). La iliisro-urbanisêaion ei la viiie-otuis ; une

altemative à l'équilibre des zones arides pour une ville saharienne durable CAS du Bas-

Sahara. Thèse de doctorat en sciences Option : urbanisme, université de Constantine'

r CHARLOTTE Jelidi. Thèse de doctorat en histoire. La fabrication d'une ville

nouvelle sous le Protectorat français au Matoc (1912-1956) Fès-nouvelle' TOURS'

Septembre 20Û7.

o GHERRAZ Halinia. (2013). Les espaces publics entre fomre et pratique dans les

villes arides et semi arides (cas des places publiques de la ville d'Ouargla). Mémoire de

magister, université de Biskra.

o HAFSI.M (2012). Réhabilitation du Patrimoine Ksourien à Travers La

R.evitariisation de i'iiabiar, Cas ties ksour de ia wiiaya tie OUARCLA. iviémoire de

magister en architecture ct environnement, EPAU.

o KASMI Smahan. La nouvelle médina de Casablanca : lhomme. l'habitat et

I'organisation de I'espace. Thèse de doctorat en géographie humaine. Université des

sciences et technologies de Lille.

r i(EDISSÂ Chahrazati (20i0). Impacies de ia géométrie ties espaoes exiérieurs sur

le microclimat urbain. Cas des places. Mémoire de magister, université de Constantine.

o KITOUS.S (2012) f'orme urbaine et environnement thermo-aéraulique en climat

chaud et sec. Cas de ksar de Ghardaih dans le Sahara algérien. Thèse de doctorat' EPAU.

e KOUZMINE.Y (2007) dynamiques et mutations territoriales Du Sahara algérien

Vers tie nouvcilcs app«rches ibnriücs sur I'rlbservaiion. Thèse de clociorai en géographic,

univcrsité dc Franchc-Comté.



. iviÂLKi Zakaria. (20i6) La cité i{abous dc Ca§abianca. un modèie d'arohiieciure ?

Iv{émoirc dc fin d'étudc, écolc nationalc supéricurc dc Clcrmont-Fcrrand.

o VACHERON. A/ BILLA J (2015). Ménroire de fin d'étude. Les médinas, une

typologie urbaine en mutation. Quelle ont été les évolutions des métlinas depuis la

colonisation françaisc au Maroc iusqu'à aujourd'hui. Ecolc nationale supéricurc

ti'archiiccaure ei d'urbanisme dc Bordeaux.

Séminâires et communicâtions:

r Adad Mcd Chérif &. AICHE Messaoud: SPATIAL HIERARCHY AND

SïRIIT FÂi'iER.ii Eiiscis oi' spaiiai conliguraiion on puople movem§nl, Case oi'

Ghardaia ksours. lûth Annual Intemational Conference on Meditcrranean Studies ,10-13

April 2017, Athens Grcccc lntcmational Seminar Architecture and Islamic art in Algeria,

The university ofConstantine 3 and the university of Emir Abdelkader 9-l0june 2014.

. Chabi. lv1l., Dahli. M : Le patrimoine : Un réfercnt pour lc rcnouvcllcmcnt urbain ?

Cas ties ksour du iü'Zab

. Chabi Iv{., Dahli ivi : Urre nouvelle ville saharienne sur les traces de I'architecture

traditionnelle. Enseignants àu département d'architecture de I'université Mouloud

Mammeri Tizi-Ouzou (Algérie).

o EL-WAKIL. Leila. Un avenir pour Nouveau Gouma. IIr: Achenza, Madalena.

Corueia, iViariantr, Cuiilauti, Huberi. ivledil!:rra 2009 : ière çunlërence rnétiiaenanéennc sur

l'architccturc dc tcrre. Manzano : EdicomEdizioni, 2009. p.295'303

o Frédérique BRUYAS et Caëlle CILLOT: Communication au cotrgrès de

I'AFEMAM - 2 juillet 2004 - Atelier no4 « Enchantement, reenchantement du monde ?

Rcpréscntations, misc cn scène, pratiqucs ct construction dcs tcrritoircs »

. Kalia Boissevain (chercheuse ù i'iRivlC ea dooteure en anthropoiogie) Recherche en

cours dans Ie cadre du programme de recherche de I'lnstitut de Recherches sur le Maghreb

o MED CHERIF ADAD. M. TOUFIK MAZOUZ : LES ANCIENS ET

NOWEAUX KSOUR : ETUDE COMPARATIVE. CAS DU M'Z,AB Institut de Gestion

des Techniques urbaines. Université d'Oum El Bouaghi (Algérie)

o î.iora CUELIAî{E. Archiaecae, riociortmie à i'EiiESS.: Séminaire intemationai:

Ilabiter en Algérie : expériences et comparaisons intemationales. Université I Iadj Lakhdar

- Batna - Algérie, l2113 Avril 2015. LES NOUVEAUX KSOUR DE LA VALLII DU

94



M'ZAts : LE PR.ODUIT D'UiiE Diî{ÀNïIQUE SOCIÀLE. Axe 2 : Dimensi«rn sociale e'

culturelle. Contemporain, et intitulé : "Au Maghreb, le tourisme fait partie du paysage.

Genèse et représentations d'une évidence sociologique"

r Pierre-Amaud Barthet Docteur en Géographie PRAG (Professeur Agrégé) à

l'Université de Bretagne Occidentale (Brest) Enchanter les touristes en médina : mises en

s{,:ènc §a sonstruciion d{:, iisux « Orisniaiisaris ». Les sis tlc Tunis ea ds Ya§mins

Ilammamct (Tunisie).

o Tahar Bellal : Gender and Zones of Users in Traditional Berber M'zab Houses'

Dépariemcni d'archiieciure insiiiui tl'archiiesiure ct dcs scisnocs tls ia ierre Université

Sétif l. Algeria International Joumal of Humanities and Social Science Vol' 3 No. 19;

November 2013

Rcvucs:

Rerue : Djamel Arabie : Le M'Zab, la leçon d'humilité

Revuc: espace populations sociétés Infrastructures viaires et discontinuités urbaines:

quels remèdes pour une accessibilité meilleure dans le contexte de la ville-région

contemporaine ? Ibrahim Gharbi

i{cvuc (insarryai) : Lc curnplclc Yasrrrinc : ulr projci culiuril ci tis loisirs au seirr tjs ia

station touristiquc dc Yasminc-Hammamct (Tunisic)

Revue KORCOS. André Stevens : architecture de terre et patrimoine mondial. Missions en

terre d'argile.

Délimiter l'espace public et l'espace privé dans les grands ensembles d'habitation

Revue des Sciences Sociaies, 2Û05, n" 33, "Frivé- pubiic : queiles lioniières ?"

Revuc « Faire la villc » n'3, 2013, université d'Oum El Bouaghi Adad Med Chérif &

AICI{D Messaoud L'influence des pratiques sociales mozabites sur L'organisation de

I'espace ksourien.
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