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R6sum6:

La ville alg6rienne ffaverse aujourd'hui une crise. Elle a connu depuis I'ind6pendance de
profondes transformations. Cela a contribu6 forternent d la d6t6rioration progressive de nos
centres historiques et par la suite de notre identit6.
A I'instar de ces villes historiques, Timimoune, capitale de la r6gion Touat Gourara au sud-
ouest alg6rien, est le resultat d'une juxtaposition de trois tissus urbains diff6rents mais
identifiables par leurs organisations, structures et architectures propres. Les plus d6terrninants
sont le tissu traditionnel ftsar) et le tissu colonial. Aprds l'ind6pendance, la croissance urbaine
r6pondra plus au volet quantitatifqu'au volet qualitatifde I'espace produit, d'ot la discontinuit6
entre le centre historique de la ville et ses nouvelles extensions, la r6gression des qualit6s
urbaines notamment au niveau de la conception des espaces publics.
Notre objectif vise la revalorisation du centre historique de Timimoune d travers la
recomposition du boulevard ler Novembre, I'axe centralisant et structurant la ville. Ce demier
illustre parfaitement la crise de la ville i travers les diff6rentes op6rations de restructuration et
de densification qu'il subit et qui denotent de la recherche d'une coherence d'ensernble aux
diff6rents tissus qui composent la ville contemporaine. Ce cas d'6tude est opportun et a 6veill6
notre int6r6t, il fut le point de d6part d'une r6flexion d un projet qui sera une r6ponse e cette
probl6matique.
La d6marche adopt6e se d6veloppe d'une part dans une phase conceptuelle qui consiste i d6finir
les diff6rents concepts qui recouwent toute notre partie theorique en s'appuyant sur des

exemples concrets; et d'autre part dans une seconde phase op6rationnelle, qui se haduira a une
r6ponse d la question de la revalorisation de l'espace urbain notamment I'espace public.

Mots cl6s : Milieu oasien , Ksar, espace public, recomposition, revalorisation.
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Ia Chapitre Introductif



Chapitre I : Introductif. Timimoune : Oasis Rouge

1. Introduction i Ia th6mati que e6n6rale du master :
La probl6matique g6n6rale du master 'Architecture et Projet Urbain' s'inscrit dans le

cadre des 6tudes concemant le contr6le des transformations de la forme urbaine, au sein de

l'approche morphologique i la ville et au territoire.

Elle s'insdre dans le large corpus des recherches urbanistiques critiques sur le contr6le
et la production des formes urbaines en r6action i l'approche fonctionnaliste de production
de la ville des ann6es 1950-70 qui recourrait aux moddles de l'urbanisme modeme.

Elle privil6gie le fonds territorial comme fondement de la planification des ensembles

urbains et support (r6servoir, matrice affect6e par des structures multiples) pour d6fint et

orienter leur am6nagement : les forces naturelles qui ont assur6 par le pass6 le d6veloppement

organique des villes seront mises en 6vidence pour constituer le cadre n6cessaire i la
comprehension des rapports qu'entretiennent ces villes avec leur territoire.

S'appuyant sur le consid6rable capital de connaissances produit et accumul6 au cours

du temps par la recherche urbaine, la recherche urbanistique investit actuellement, d'une
maniere particulidre, le domaine des pratiques nouvelles et des instruments nouveaux de

projet ainsi que les nouveaux moyens de contr6le de I'urbanisation et de ses formes.

Dans ce vaste domaine (de contr6le de l'urbanisation et de ses formes), le master

'Architecture et Projet Urbain' souldve tout particulidrement la probl6matique sp6cifique de

la capacit6 des instruments d'urbanisme normatifs et r6glementaires en vigueur i formuler
et produire des r6ponses ur'lainss ad6quates aux transformations que connaissent les villes
dans leurs centres et p6riph6ries.

Les pratiques de l'urbanisme op6rationnel (n fina1it6 strictement programmatique et

fonctionnaliste) n6cessitent une attitude critique de la part des intervenants sur la ville : c'est
le projet urbain qui constituera l'apport spdcifique de l'architecte dans la pratique plurielle
de l'am6nagement de la ville, correspondant d une nouvelle maniere de penser l'urbanisme.
Le projet urbain devient alors un 616ment de r6ponse possible pour la reconqu6te de la
fabrication de la ville face d la crise de I'objet architectural et d la crise de I'urbanisme

devenu trop r6glementaire.

Plus qu'un concept ou qu'rme grille de lecture historique des ph6nomdnes urbains, la

notion de projet urbain sera dans les ann6es 70 I'expression qui < cristallisera les divers

aspects de la critique de I'urbanisme fonctionnaliste, et simultan6ment, celle qui exprimera

la revendication par les architectes d'un retour dans le champ de l'urbanisme op6rationnel>1.

Au cows de la d6cerinie qui suiw4 parmi les diff6rents auteurs et th6oriciens du projet

urbain, Christian Devillers se distinguera sur la scdne architecturale comme auteur - et

acteur- dont la contribution 6pist6mologique sur le thdme du projet urbain sera la plus

cons6quente2.

lBonillo 
J. L., Contribution d rme histoire critiquo du projet architectual et urbain, Thdse d'H.D.R.,

Laboratoire INAMA" E.N.S.A.Marscille, (Mars 201 l)

2Devillers, Ch., ( I-e projet rrbain >, in Architecture : recherche et action, Actes du colloques des 12 et 13

mars 1979 d Marseille/Palais des Congrds, Paris, Ministere de l'Euvironnement et du cadre de vie,

I
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Chapitre I : Introductif. Timimoune : Oasis Rouge

Aprds avoir rappel6 les principales qualit6s qui font la ville : s6dimentation,

complexit6, perdurance des formes pour de nouveaux usages, etc., Devillers d6veloppera
trois aspects3 :

Le premier conceme une thfurie de la forme urbaine, le deuxiime aborde les mdthodes

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

institutionnelles et proc6durales.

Il conclura par affirmer que le projet urbain << est une pensie de la reconnaissance de

ce qui est ld (...) d.es fondations sur lesquelles on s'appuie pour itablir des fondations pour
d'autres qui viendront aprDs >> : une conception de I'architecture dans son rapport au lieu et

d I'histoire, assurant la durabilit6 et la continuit6 historique

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

d6finit en frligrane de l'ensemble de ces propos qui nous permetEont de construire une

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

dimensions essentielles.

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

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

doctrine au sens 6troit du terme, I'id6e de projet urbain renvoie cependant ir un point de vue

doctrinal qu'on s'efforce de substituer d un autre : I'urbanisme op6rationnel, et qui peut

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

Il s'agira alors, d'une part, de d6velopper les outils de d6frnition, de gestion et de

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

les dernarches d'urbanisme, et, d'autre-part, situer la d6marche du projet urbain entre

continuit6 avec les donn6es de la ville historique et r6f6rence i I'exp6rience de la
modernit6.

Dans la d6marche du master 'Architecture et Projet Urbain', le passage analyse-projet

a constitu6 une pr6occupation pedagogique majeure dans I'enseigrrement du projet

architectural et urbain.

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

'Contribution au projet urbain', qui privil6gieront la dimension historique pour assurer le

passage entre analyse et projet : la continuit6 historique devant permettre d'assurer la

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

Cette m0me pr6occupation est abord6e par David Mangin et Pierre Panerai [1999] sous

une autre optique : celle de la r6insertion des types bdtis, majoritairement produit par

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

CERA/ENSBA. Concemant cet auteur, voir egalement : Devillers, Ch., Pour un urbanisme de projet, mai

1983 ; et Conferences paris d'architectes, pavillon de I'arsenal l9 - Christian Devillers, Le projet urbairq
et Pierre Riboulel [a ville comme oeuwe, Paris, ed. du Pavillon de l'arsenal, 1994.

3 Intervention de C h. Devillers cn Mars 1979 au colloque intitul6 Architectue : Recherche et Action au

Palais des Congrds de Marseille

4Bonillo J. L., L'analyse morphologique et le projet urbain dans Interg6o-Bulletio, 1995, n" I l8
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L'histoire des villes, quant d elle, nous enseigne la permanence des trac6s (voieries,
parcellaires . . . ) et I'obsolescence parfois trds rapide des tissus. Il convient donc d partir de la
production courante d'aujourd'hui (types, programmes, financements et proc6d6s

constructifs habituels des maitres d'euwe moyens) de travailler dans une perspective

nouvelle qui intdgre dds I'origine une r6flexion sur les evolutions et les transformations

possible, d'origine publique et priv6e. Cette tentative d'ach.raliser les m6canismes et les

techniques qui ont permis de produire les villes, d6bouche ici sur des indications trds

pragrnatiques et pratiques (trac6s, trames, dimensionnements, d6coupage, terminologie... ).

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

construction th6orique qui fait de l'abandon de I'utopie de la ville fonctionnelle du

mouvement moderne et de I'acceptation de la ville concrete hfft6e de I'histoire, la r6ference

essentielle de la dernarche du master. La ville h6rit6e de I'histoire est le contexte oblig6

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

Le retour A I'histoire ne signifie cependant pas le rejet 'simpliste' de la modernit6 pour

une attitude nostalgique envers la production urbaine ancienne : les productions

architecorales et urbaines du XXe siecle n6cessitent en effet une plus large 6valuation

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

Au courant de I'ann6e universitaire 2015/2016 et parmi les differantes optiques d partir

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

F Le Projet Urbain et les Instruments d'urbanisme
F Le Projet Urbain en centre historique
) Le Projet Urbain en periph6rie

A travers la th6matique du projet urbain, les 6tudiants pourront alors proposer un

territoire de r6flexion et d'exp6rimentation sur la ville.

Dr. Arch. M. Zererka

Porteur du master 'Architecture et Projet Urbain'
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2. Th6matioue De L'atelier Architecture Et Proiet Urbain En Centre
Historioue :

la double prdoccupation qui pr6sida, depuis un peu plus d\rne d6cennie dans notre pays, d

la cr6ation des < secteurs sauvegard6s > €tait d'une part, d'6viter la disparition ou une atteinte

irr6versible des quartiers historiques ou des villes entidres d caractdre patrimonial et d'autre

part e requalifier / r6habiliter le patrimoine historique, architectural et urbain qui s'y trouve

en instituant des mesures juridiques de protection sp6cifiques et en les dotant d'un nouvel

outil urbanistique : le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs

sauvegard6s (PPSMVSS).

Ces mesures consistaient i associer << sauvegarde >> et < mise en valeur > dans une nouvelle

d6marche d'urbanisme qualitatif ot, tout en pr6servant architecture et cadre bdti, on permet

une 6volution harmonieuse des quartiers anciens :

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

- << Mise en valeur >> pour adapter ces quartiers et villes historiques i la vie modeme

afrn d'6viter d'en faire des mus6es en plein air.

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

sauvegard6s pour diverses raisons sur lesquelles nous 6viterons de nous attarder ici.

Aussi, plusieurs entit6s urbaines attenantes aux centres historiques class6s, ne sont toujours

pas dot6s d'instruments d'urbanisme specifiques en mesure de prendre en charge le contr6le

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

et urbaines critiques. Citons en exernple toutes les aires urbaines couronnant la p6riph6rie

imm6diate des m6dinas, ksour ou autres villages traditionnels qui, demeurent couverts, au

m6me titre que les aires urbaines contemporaines, des m6mes instruments d\rbanisme

(POS). I en est de mdme pour les centres urbains datant du dix-neuvidme-d6but du

vingtidme sidcles ou encore pour la tendance actuelle de syst6matisation des operations de

requalification des anciens quartiers portuaires d6saffect6s par des op6rations de

recomposition urbaine, sans aucune m6diation pour pr6server les formes discrdtes et

articul6es des anciennes agglom6rations qui leur sont 6troitement d6pendantes.

4
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3. Th6matique du m6motre:
l^a ville se transforme avec l'6volution des modes de vie et des populations et

l'introduction de nouvelles techniques. Elle transmet son identit6 et ses valeurs par le
biais de son centre historique.
Les centres historiques sont le meilleur exemple et le garant de la richesse des villes que

ce soit des entit6s spatiales trds diverses allant de l'ilot, du sectew, du quartier urbain
jusqu'd la ville voir m6me un territoire.
Aujourd'hui les villes alg6riennes sont t6moins d'un d6labrement et d'une d6gradation
continue du cadre u$ain et beti au niveau des tissus anciens. Rajouter i cela la politique
des programmes d'habitat caract6ris6s par I'urgence et qui a pour but le rattrapage du
retard des besoins en logernents aprds I'independance.
La revalorisation face d cette situation, se pr6sente comme I'une des meilleures
alternatives d'intervention. C'est un processus qui conjugu.e la r6habilitation
architecturale et urbaine des centres anciens et la revalorisation des activit6s urbaines qui
y ont lieu. Elle englobe des operations destindes au red6marrage de la vie 6conomique et

sociale de la ville. Par la revalorisation urbaine, on cherche ii trouver un 6quilibre
satisfaisant entre les difiErents tissus constituants la ville, les droits et les besoins des

habitants et la mise en val€ur de la ville congue comme un bien public.
Plus particulierement, l'espace public dans le centre historique est organis6 en

fonction de la < place > symbole de la centralit6 urbaine traditionnelle comme i
Ghardaila, ou en fonction des ruelles- Zkak- et derb symbole d'une organisation lin6aire
hi6rarchis6e : le cas du ksar de Tamentit.
L'espace public dans la ville europ6enne est la grande place, le parc, la rue, I'avenue, la
voie, le boulevard ... etc. Ce dernier, repr6sente I'un des 6l6ments urbanistiques sur
lequel s'identifie la majorit6 des activit6s sociales de caractdre collectif; c'est aussi le
lieu de rencontre par excellence et I'espace ou se manifeste la consommation collective
du temps libre : Le boulevard du ler novembre d Timimoune se pr6sente comme le
meilleur exemple.
La notion du boulward ou des axes de d6doublement a 6t6 adopt6e par la politique

d'intervention frangaise dans les villes alg6riennes notamment les villes du sud-ouest

alg6rien durant la p6riode de la colonisation ou on assiste d la cr6ation de nouveaux
6tablissements humains et non pas d une occupation des tissus traditionnels d6jd

existants. Ces 6tablissements humains ont jouxte les villes traditionnelles -les ksour- sur

des parcours structurants non seulement pour attirer la population locale mais aussi pour
dominer et contr6ler le territoire.

Dans ce document nous veillons i l'6tude du cas de ces villes qui illustrent
parfaitement cette politique, i travers la revalorisation de leur centre historique
notamment le long des Boulevards de d6doublement qui se pr6sentent comme l'6pine
dorsale et la figure urbaine qui a favorise la cohabitation et lajuxtaposition de deux tissus

diff6rents notamment le ksar traditionnel et le village colonial.

/
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4. Probl6matique s6n6rale :

ks villes alg6riennes ont connu les m6mes sympt6mes de la croissance urbaine
d6s6quilibr6e, avec un 6talement urtain sans aucune logique, qui s'explique par le fait qu'au
lendemain de I'independance ces villes ont connu une croissance d6mesur6e, mal conh6l6e
et sans approche planifi6e, avec des prograrnmes d'habitats d'urgence pour subvenir alrx
demandes de logements.

De ce fait et sur presque tout le territoire national, nos 6tablissements humains
traditionnels ont subi le sort de la marginalisation et du rejet total. Au lieu de les avoir en
continuit6 avec I'existant, on a provoqu6 une rupture en important des moddles d'ailleurs et
en les standardisant afin de pouvoir les projeter indiff6remment sur tout le territoire national
(nord - sud-est - ouest). Ceci en n6gligeant le site, ses caract6ristiques, ses potentialit6s, le
mode de vie de ses habitants... etc. De cette rupture est n6 le conflit entre ( tradition et
modernit6 >.

Les villes du sud algdrien n'ont pas 6chapp6 i ce phdnomdne. Mais contrairement aux
villes du nord, elles ont 6te les dernieres d le subir, et cela est d0 aux faits historiques, car
elles n'ont subi la colonisation frangaise qu'au d6but du )O(dme sidcle avec une politique
d'urbanisation en termes de cohabitation entre ancien et nouveau innovatrice ; c'est pourquoi
elles ont r6ussi ri garder leur contexte authentique. Ces villes constituent donc autant de
t6moignages du mode de production de I'habitat int6gr6 aux conditions du site et de ses

r6f6rences historiques, nous permettant de recourir d des alternatives d'am6nagement et de
production du cadre biti contemporain avec un ancrage historique enracinant dans notre
culture ancestral de l'art d'habiter le territoire.

L'horizon probl6matique ainsi propos6 permet d la fin de soulever la question suivante :

/ Comment peut-on revaloriser la ville saharienne et contr6ler sa

croissance d6mesuree ?

Timimoune, capitale de la r6gion du
Gourara et I'une des plus vastes
palmeraies du Sahara Alg6rien est situ6e
a 210 km au nord du chef-lieu de la
wilaya d'Adrar et i environ 1300 km au
sud des villes d'Alger et d'Oran. La
corlmune de Timimoune est limit6e au
nord par la commune de Tinerkouk et
ksours Kaddour, au sud par celles
d'Aougrout et Deldoul d I'ouest par
Charouine et Ouled Aissa, i I'est par la
wilaya de Ghardaia.

FiguE l-l : Photo mnmot h porre d. TbdrDorE cr Erot F! ls RNl5l
Soolcc : cslcde & Cooglc nr+,

La ville de Timimoune sumomm6e l'Oasis Rouge pour la couleur du mat6riau terre employ6,
a 6t6 occup6e par l'arm6e frangaise en 1901 et a connu plusieurs phases de formation et de

transformation urbaine. Elle connait une urbanisation effr6n6e avec une faible densit6 se

d6ployant sur le replat de la palmeraie et i ses detriments.
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6. Critires du choix de site :

I-a probl6matique abord6e pr6c6demment a orient6 notre choix pour la ville de
< Timimoune ) comme cas d'6tude ; et aussi parce que c'est une ville qui a connu un
d6veloppement urbain important au cours de ces demidres d6cennies, ainsi que pour sa

situation strat6gique ir I'intersection de deux parcours historiques importants (parcours des
ksour et parcours vers Gol6a).

Timimoune est aussi consid6r6e comme une ville i vocation touristique, dans un milieu
naturel tres riche et pittoresque (Palmeraie, Erg...) mais elle pr6sente une d6gradation
progressive de son cadre biti ingenieux qui constitue un atout majeur pour la revalorisation
du tourisme saharien.

Notre choix de site a 6t6 motiv6 par le fait que cette ville illustre parfaitement [a
probl6matique gen6rale 6noncde pr6c6demment d"ns la mesure oir elle dispose d'un ksar trds
ancien jouxtant la ville coloniale dans une articulation originale, m6ritant une analyse
approfondie er termes de projet urbain et de gestion de la croissance des villes sahariennes.

7. Probl6matique spdcifique :

Le processus de conception et de concr6tisation des villes du sud-ouest alg6rien r6vile
une association de plusieurs tissus (traditionnel, coloniale et actuel) qui se juxtaposent et qui
cohabitent, sans aucune m6diation pour pr6server les formes d'€quilibre existantes, surtout
s'agissant du mode de batir datant de la p6riode postind6pendance.

Timimoune et sa r6gion constituent notre centre d'investigation sw lequel se portera notre
r6flexion, elle n'a pas 6chapp6 ii ce ph6nomdne, elle sera le moddle sur lequel s'articulera
notre r6flexion sur le devenir des villes alg6riennes en g6n6ral, et les villes du sud-ouest

alg6rien en particulier.

La ville de Timimoune pr6selte plusieurs disfonctionnements, engendr6s par la pratique

des instnrments d'un urbanisme bas6 sur le zoning et qui ne garantit pas une coh6rence

physico morphologique dans le rapport projet urbain structure pr6existante. La discontinuit6
morphologique et historique entre I'ancien centre et la pEriphfie moderne et la d6gradation

du b6ti dans la partie traditionnelle li6 aux facteurs d'abandon du patrimoine bdti constituent

entre autre, les faits marquants son contexte urbain,

Ce travail va nous permettre de traiter une probl6matique cruciale relative au devenir de

la production du cadre biti de la ville de Timimoune en particulier et les villes du Sahara en

g€n6ral qui risque de perdre de sens ; d'autant plus que I'urbanisation de I'espace d6sertique

repond aujourd'hui essentiellement au volet quantitatif; en n6gligeant le volet qualitatif de

I'espace produit et qui ne tient pas compte des specificit6s de la r6gion.

Plusieurs questions se posent alors relativement au devenir de I'urbanisme oasien ou
ksourien de Timimoune en particulier :

/ Comment redonner une coh6rence d'ensemble d la ville et les difftrentes entit6s qui

la composent ?
/ Comment faire du patrimoine saharien mat6riel et immat€riel une source de r6f6rence

pour la conception architecturale et urbaine ?

L'horizon probl6matique ainsi propos6 permet d la fin de soulever la question cenhale

suivante :

7
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/ Comment redSfinir I'ensemble des actions i entreprendre pour concevoir une
ville mieux integr6e au p&ysrge nrturel du d6sert et en harmonie avec son biti
ancien afin de produire un espace charg6 de valeurs loceles ?

8. Hwothlse:
M6thodologiquement, pour la conduite de cette recherche e1 dans la perspective

d'apporter des r6ponses d ces 6l6ments de probl6matiques, nous retenons l'hypothdse
suivante :

/ Parmi les actions les plus indiqu6s pour atteindre la r6ponse d nofie probl6matique, il
serait judicieux de s'int6resser aux situations de jonction entre ancien et nouveau
tissus notamment entre le ksar et la ville nouvelle, figure urbaine qui constitue l'6pine
dorsale du projet de I'urbanisation actuelle de Timimorme.

9. obiectifs :

Les objectifs cibl6s par ce travail s'articulent autour des points suivants :

/ Concr6tiser dans cette ville, un cadre de vie harmonieux, attractif et favoriser la mixit6
sociale et fonctionnelle.

/ Saisir global"-"n1 l3 yllte dans une perspective dynamique :

< l,a requalification du milieu construit urbain des centres historiques D.

/ Permettre la cohabitation harmonieuse entre les differents tissus urbains de la ville.
/ S'inscrire dans la continuit6 des tissus urbains formants la ville (Ksar- village coloniale-

extension).y' Prendre en compte la dimension historique en suivant la logique originelle (Axe de
d6doublement).

r' Etablil une image aussi precise que possible du systdme des formes architecturales
traditionnelles employ6es dans les centres historique.

r' Fonder une strat6gie de conservafion et de mise en valeur du patrimoine mat6riel
(architecturel et urbain) ainsi qu'immat6riel (mode de vie et tradition) afin de canaliser
les interventions futures pour presewer les formes d'6quilibre existantes.

1 0. ApDroche m6thodolocique :

Afin de repondre i la probl6matique et aux questions soulev6es, de confrmer ou
d'infirmer I'hypothdse pr6d6finie, et concr6tiser nos objectifs de travail, nous avons opt6
pour la m6thodologie suivante :

/ Phase de liminaire
Nous nous sommes d6plac6s d Adrar et d Timimoune ou on s'est rapproch6 de leurs
diftrents organismes et administrations : la SUCH chargE des Etudes urbanistiques au
niveau de la ville et I'APC, ou on a collect6 des documents cartographiques et manuscrits
(PDAU de la ville de Timimoune et son rapport 6crit, des thdses et des 6tudes pr6alables...).
Ensuite, nous avons fait une reconnaissance des lieux accompagn6s de Mr Kaci.M.
Architecte Enseignant ou on a d6couvert un site somptueux et charg6 d'histoire en sillonnant
ses diff6rents quartiers, apercevant sa morphologie et ses potentialit6s.

/ Phase de recherche :

D'abord nous allons entamer cette pbase par rme 6fude th6orique, cette demiere est bas6e sur
la recherche bibliographique. En prernier lieu on a consulte des ouwages au sein de diff6rents
bibliotheques (bibliothdque de notre institut d'architecture, bibliothdque du Centre Alg6rien
du Patrimoine Culturel Bati en Terre) ou nous avons examin6s une multitude de thdses et de

m6moires relatifs d notre thdme de recherche. Par la suite on a explor6 plusieurs sites internet

/
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qui nous ont foumi des revues et des articles actualis6s li6s au projet urbain en centre
historique et i la th6matique de revalorisation.

/ Phase th6orique :

La d6termination des diff6rents concepts qui recouwent la partie th6orique. Dans un premier
temps, nous allons d6finir notre th6matique de recherche ainsi que la presentation succincte
de la ville choisie (Timimoune), puis nous allons 6tablir la probl6matique g6n6rale faite suite
au constat du phenomdne des croissances urbaines d6mesur6es des villes alg6riennes et la
probldmatique specifique 6tablie sur la politique de croissance urbaine de la ville de
Timimoune. Par la suite, on va traiter les exemples et les publications li6s au therne de
recherche, suivie d'une analyse comparative des diff6rents exernples selon plusieurs critdres,
afin d'identifier et r6interpr6ter les concepts cem6s.

r' Phase anal!'tigue :

Il sera question d'analyse le cas d'etude i savoir le centre historique de la ville de Timimoune
comme p€rimdtre 6largie, et le boulevard du 1o Novembre comme p€rimdtre restreint. En se

basant sur I'approche historico-morphologique on va effectuer d'abord, une lecture
territoriale, aprds l'6tude de la genise historique et en fin une analyse de la structure urbaine
de la ville. Au terme de tout cela nous allons faire un bilan et un diagnostic du site
d'intervention, d6gageant les diff6rentes pathologies qui nous ont amen6s i un sch6ma
d'am6nagement pour aboutir finalement d un projet urbain.

/ Phase conceDtuelle :

A la fin on aboutira d l'6laboration du projet architectural d6rivant de l'am6nagement urbain.

1 1. Structure du m6moire :
Notre travail sera stnrctur6 sous forme de 3 chapitres qui se compldtent successivement :

Chapitre I :

D Chapitre introductif du constat fait sur nos centres historiques et I'origine de la
decadence de la qualit6 de production architecturale et la croissance d6mesur6e des

villes alg6riennes .

D Formulation de la problEmatique g6n6rale faite suite au constat de la production
actuelle dans les villes sahariennes.

F Hypothdse : la revalorisation des villes sahariennes i travers l'axe de d6doublement
reliant les diff6rents tissu constituant la ville.

) L'explication de la d6marche suivis pour aboutir au projet urbain et architectural.
Chapitre 2 :
F Une analyse th6matique qui permettra de mieux approcher les aspects th6oriques cl6s,

du thdme de recherche i savoir : les centres historiques, I'espace urbain, les villes du
desert.

F Analyse d'exemple ou r6f6rence, dans le but de d6finir un cadre d'approche susceptible
d'aider d trouver des solutions i la probl6matique fait6e.

Chapitre 3 :
D Analyse territoriale de la r6gion de Gourrara.
F Analyse diachronique : vise i traiter les modes de croissances dans la ville de

Timimoune durant l'histoire.
D Analyse urbaine :dans le but de d6tenniner la stmcture de permanence de la ville et

r6sumer ses problimes i travers un le bilan de diagnostic.
F La demidre phase sera consacree, quant i elle, i l'6laboration d'un scherna de structure

et d'am6nagement du projet urbain ensuite le d6veloppement d'un projet architecoral.

9
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1. Introduction :

La ville est un organisme en mutation permanente, elle change de forme de composante
et de structure, on ne conlait pas le plan type pour une ville parfaite, mais on peut savoir que
pour mener d bien son fonctionnement, la ville doit contenir un confort et r6pondre aux
besoins des citadins. La ville traditionnelle ou les centres historiques repondaient bien d ces
critdres, elles s'6mancipaient en prenant en compte la composante <espace public> qui avait
un r6le primordial dans l'urbanisation de cette categorie des villes.

A I'instar des villes traditionnelles, les villes sahariennes font partie des pr6occupations
de notre 6poque of on s'interesse de plus en plus d I'espace public saharien qui connait des
mutations socio-6conomiques et culturelles profondes. Celui-ci se disqualifie sans cesse face
d la croissance acc6ler6e du tissu ubain qui pr6sente une image differente de celle de l'oasis
traditionnelle.

Devant tant d'incompr6hensions et d'erreurs d'interpr6tation de I'espace oasien, le
chapitre 6tat des savoir mettra son eclairage sur les deux notions qui structurent cette
recherche : les centres historiques et I'espaces oasien comme 6l6ment r6gulateur de la
croissance des villes et non pas comme espace r6siduel. Le pr6sent chapitre est structure en
deux sections :

r' En premier lieu, on essaiera de mettre en exergue la sauvegarde des centres historiques,
les outils ainsi que les actions pr6conis6es pour la sauvegarde. Successivement, on
traitera l'espace public, comme 6l6ment important dans la formation et la transformation
de la ville en mettant la lumiere sur les diff6rentes d6finitions de cette notion et sur les
differentes typologies et leurs propres caracteristiques. Cette recherche th6matique va
nous permettre de d6finir et d'eclaircir notre champ de recherche ainsi que d'61aborer un
socle de donn6es qui nous sera utile pour l'intervention.

/ En second lieu, nous allons d6velopper cette recherche th6matique i travers l'6tude des

exernples similaires d notre cas d'6tudes afin de se b6n6ficier des exp6riences nationale
et intemationale et pour avoir un support referentiel sur notre projection urbaine et
architecturale.

2. La sauvegarde des (< centres historiques >> :

La notion de sauvegarde est appliqu6e au patrimoine bAti. Elle est plus large que celle de

protection et de conservation. Elle est li6e aux concepts d'ensembles et i leur int6gration
rtans la vie conternporaine.

2.1 D6finitions des centres historioues :

D Selon le dictionnaire de l'urbanisme et de I'amdnagement < le centre historique constitue
le noyau d'une ville ancienne d caractdre 6volutif>.

D Dans son ouvrage intitul6 < Analyse Urbaine >, Philipe Panerai, r6sume les centres

anciens de la manidre suivante : r la ville ancienne est caracteris6e par ses limites, la
lenteur de son rythme de vie, la petite echelle des pleins et des vides qui forment son

tissu, la solidarit6 dans la proximit6 des 6lanents de son biti dont aucun n'est dot6

d'autonomie par rapport aux autres dans une relation d'articulation ou dit autrement, de

contextualit6. . . >

D En Alg6rie, on distingue differentes entit6s morphologiques et spatiales fortifi6es
jusqu'au d6but du XIXdme sidcle (vielle ville, m6dina, ksour...), elle se retrouve

s Analyse urbaine : Philippe Panerai, Ed : Parenthise, Collection eupalinos, 1999 10
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aujourd'hui abandonn6es et dans une situation deplorable i c valse
conservation. Malgr6 cela il y reste des biens charg6s de valeurs s cs

cultuelles et socio6conomiques qui representent I'image de I'
Donc le centre historique correspond au noyau ancien et le li

h6ritier d'une vieille organisation et riche en patrimoine historique,
essentielles de la ville. Il tire ses specificit6s de son integration
entre I'environnement naturel dans son territoire, ains i que ses aspects
6conomiques

2.2 Les secteurs sauvegardGs :
D En France, les secteurs sauvegard6s issus de la loi Malrau{ n" 62-903 du 4 aofit 1962 :

< Sont des zones urbaines soumises i des rdgles particulidres en raison de son caractdre
historique, esth6tique ou de nature a justifi6 la conservation, la restauration et la mise en
valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeuble. > Il s'agissait, i l'epoque, d'6viter
leur destruction syst6matique par la politique de r6novation urbaine qui consistait en la
d6molition du tissu bati ancien au b6n6fice dhne reconstruction sans aucun rirpport avec
la ville traditionnelle

D En Alg6rie, et en vertu de la loi 98-04 relative A h protection du patrimoine calturel '.

<Sont €riges en secteur sauvegard6s, les ensembles immobiliers urbains ou ruraux tels
que les Casbahs, m6dinas, Ksours, villages et agglomerations traditionnels caract6ris6s
par leur pr6dominance de zone d'habitat, et qui, par leur homog6n6it6 et leur unit6
architecturale et esth6tique, pr6sentent un int6r6t historique, architecturel, artistique ou
uaditionnel de nature i en justifier la protection, la restauration, la r6habilitation et la
mise en valeurT. >>

2.3 Outil de sauvegarde : Le plan permanent de sauveqarde et de mise en

valeur des secteurs sauvesard6s PPSMVSS) :

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur, est l'instrument urbanistique qui rdgle les

sectenrs sauvegard6s. D'apres l'extrait du dicret exicutif N" 03- 324 du 05 octobre 2003
portant modalites d'6tablissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur
des secteurs sauvegardes (PPSMVSS) :

) 11 pans le respect des dispositions du plan directeur d'am6nagernent et d'urbanisme, le
plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegard6s par

abr6viation @PSMVSS > fixe pour les ensernbles immobiliers urbai"s ou ruraux 6rig6s

en secteurs sauvegard6s, les rdgles g6nerales et les servitudes d'utilisation des sols qui
doivent comporter f indication des immeubles qui ne doivent pas faire I'objet de

d6molition ou de modification ou dont la d6molition ou la modification seraient

impos6es. Il fixe 6galement les conditions architecturales selon lesquelles est assuree la
conservation des immeubles et du cadre urbain >.

2.4 Actions nr6conis6es pour la sauveearde :
Le PPSMVSS est un plan d'action urbanistique et de mise en valeur qui fixe des

op6rations de sauvegarde et de conservation des biens cultuels et architectural des secteurs

sauvegard6s. Ce dernier tend i r6cup6rer ces entit6s i I'aide d'une grille d'actions, dont :

6 La loi n'52-903 du 4 aoot 1962 compl6tant la leSislation sur la protection du patrimoine historique et
esthdtique de la France et tendant i faciliter la restauration immobiliare.
7 Article 41, chapitre lll de la loi 9844 du 15 juin 1998 relative i la protection du patrimoine culturel.
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2.4.1 Reconstruction :

B.M Feilden et J. Jokilentos ont dlfinis la reconstruction comme suit ( La reconstruction en
milieu ancien doit 6tre bas6e sur une documentation architecturale pr6cise et des fouilles
arch6ologiques et sur des preuves certifi6es. < Elle peut se r6v6ler comme strategie
appropri6e i la suite de catastrophes, (guene, incendie, temblement de terre ou
effondrement naturel ou provoqu6...)>.

2.4.2 Reconversion :

Selon Saffi Onse,la reconversion peut se d6frir comme 6tant <l'intervention qui redonne
une seconde vie d des bitiments d6laiss6s, ayant perdu leurs vocations initiales, en leurs
affectant une nouvelle et r6cente fonction qui tient compte des enjeux de la vie moderne.
Son action ne se limite pas d une simple r6affectation elle s'6tend dans le but d'int6grer
l'6difice dans son ambiance urbaine, sociale et 6conomique en adaptant sa morphologie et

sa configuration aux besoitrs de la nouvelle activit6. C'est une forme de recyclage, une
occasion d'adh6rer i la cause du d6veloppement durable qui permet de pr6server nos

ressources nahrelles et contrer leur appauwissement progressif >.

2.4.3 R6habilitation :

< Les interventions de rdhabilitation representent un ensemble de travaux qui n'affectent que

partiellement les caract6ristiques fomrelles, struchrrelles et d'usage d'un bitiment, en

consacrant des actions d'am6lioration des conditions de son utilisation ou de rEutilisation>.r0
C'est une < Disposition prise en vue de rendre i une ville ou i un ensemble historique ses

qualit6s disparues, sa dignit6, ainsi que son aptitude ijouer un r6le social >>.rr

2.4.4 R6oreianisation :

Selon Maouia Saidounit2 < La r6organisation a pour objectif l'am6lioration de la r6alit6

urbaine par des actions superficielles, non radicales, i court ou i moyen termes. Ce type
d'intewention ne bouleverse donc pas la situation pr6existantes, ne produit pas de ruptwe
dans le cadre bdti et correspond, par cons6quent, aux situatiotrs uftaines ou il est difficile ou

non n6cessaire de mener des intervertions radicales. >

2.4.5 Revitalisation:
La notion de revitalisation urbaine est ( la transition entre ce concept et sa concr6tisation est

trds complexe, puisqu'il se converti d'un 6tat d'abandon et de d6vitalisation d'un quartier ou
un centre vers un 6tat de dynamique et de desirabilit6 >.'3

2.4.6 Recomposition :

D'aprds le dictionnaire LAROUSSE version2009, la recomposition est une ( restructuration

sw des bases nouvelles c'est-i-dire le changement de I'ordre naturel des donn6es >. Il s'agit
aussi de << Composer de nouveau ce qui a 6t6 d6truit, dispers6, d6compos6 >.

3 B.M Feilden etJ. Jokilento, {1996), ( Guide de gestion des sites du patrimoine culturel mondial. Le probldme

de l'authenticit6 et les traitements )r. lccRoM. Op. Cit6. p. 65.
e Sakji Ons, communication ( Patrimoine et reconversion ,, Ecole Nationale d'Architecture et d'Urbanisme
de Tunis, p2
r0 Reglement du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegard6 de la casbah d'Alger, titre l.

dispositions g6n6rales. Article 7.4/ d6finitions, pl1.
u ( Dictionnaire multilingue de l'am6nagement de l'espace r, Henri-Jean Calsat, Conseil lnternational de la
langue frangaise, Presses Universitaires de France, 1993.
12 Eldment d'introduction i l'urbanisme : Maouia Saidouni, Edition Casbah Alger,2000.p129.
13 Nicole lsabelle. ( La revitalisation du quartier Saint Roche, analyse statistique et cartographique, .M6moire
de maitrise en sciences g6ographique. Universit6 Laval, 2001. p 51.
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Maouia Saidounilr' d6finis la recomposition comme 6tant < L'intervention qui introduit une
nouvelle configuration de I'entit6, en la remodelant. Elle implique, de ce fait, un changement
radical d'un espace urbain assez vaste, aussi bien au niveau de son trac6 que de son cadre
bdti. Elle s'applique i des entit6s qui pr6sentent une d6structuration et un manque

d'homog6n6ite 6vident au niveau du trac6 ou du cadre bati, tels : la recomposition d'entit6
p6riph6rique dont le d6veloppement fait anarchiquement et sans relation avec le reste de la
ville >.

2.4.7 Revalorisation:
D'aprds le dictionnaire en ligne REVERSO : < le verbe revaloriser sigllif,re rendre son

ancienne valeur ou une valeur plus grande >>. La revalorisation est donc < l'action de rendre

son ancienne valeur ou d'augnenter la valeur. >

Selon Camille TIANOI 5 ( La notion de revalorisation territoriale est difficile i d6finir
pr6cis€ment puisqu'elle correspond i la fois i des valeurs chiffrables,... un quartier est
(re)valoris6 lorsqu'il y a une am6lioration de l'esth6tique, de l'ambiance ou de la facilit6
d'usage du tissu urtrain, lorsque la population qui y rdside ou le fr6quente est plus ais6e,

lorsqu'il attire de nouveaux habitants, usagers ou investisseurs, enfin lorsque son image est

positive, ou moins n6gative >.

Donc la revalorisation est une initiative produite dans un cadre r6glementaire, d'abord
d'ordre intemational si le site est class6 comme patrimoine mondial de l'humanit6. Les

enjeux socio6conomiques, li6s d I'attractivit6 touristique, dominent les intentions de

revalorisation mais pas au d6triment de la valeur patrimoniale.

3. L'espace Dublic : notion et conceDts.

3.1 D6finitions de l'esDace Dublic :

Le terme espace public est un terme polys6mique, il a beaucoup de signification, et il fait
I'objet d'6tude de diff6rentes sciences (economique, architecturale, urbanistique,... etc.)

D Le dictionnaire LAROUSSE d6finit I'espace public comme 6tant << une surface, un
volume, une 6tendue affect6e i un usage public >.

D Le dictionnaire de I'urbanisme et de I'amanagement considdre< I'espace public comme la
partie non b6tie affect6e d des usages publics, fomr6 par une propri6t6 et par une
affectation d'usage).

) Choay.F et Merlin.P voyaient que < la notion d'espace public n'y fait pas toujours I'objet
d'une d6finition rigoureuse. On peut considerer I'espace public comme la partie du
domaine public non biti affect6 ir des usages publics ; donc I'espace public est fonn6 par
une propri6t6 et par une affectation d'usage.> (Choay.F et Merlin.P.20l0).

F Pour Zimmerman.M et Toussaint. J-Y, 2001 : << L'espace public est un concept i double
d6tente, il est form6 dans les ann6es soixante selon une philosophie politique. La notion
d'espace public est ambigue par sa nature spatiale et politique. Cette ambiguit6 semble

etre constitue de son 6laboration ou plut6t de son reelaboration dans les annees 1950-
1960 en philosophie politique.>

Y Philipe Panerail6 d€clarc qae < L'espace public comprend I'ensemble des voies : rues et

ruelles, boulevards et avenues, parvis et places, promenades et esplanades, quais et ponts

14 El6ment d'introduction i l'urbanisme : Maouia Saidouni, Edition casbah AlSer ,2000.
Is Docteure en 6tudes urbaines, lab'Urba, lnstitut FranCais d'Urbanisme-Universit6 Paris-Est, France,
16 Projet urbain ; David Mangin, Philippe Paneraa. Ed : Parenthise, Collection eupalinos.2oog.
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mais aussi rividres et canaux, berges, et plages. Cet ensemble s'organise en r6seau afin
de permettre la distribution et la circulation.>
Donc I'espace public est souvent vu comme espace vide r6siduel, ce qui reste entre les

constmctions, il est gen6ralement n6glig6 par rapport au cadre bAti. A travers I'interpr6tation
de plusieurs d6finitions de cette notion, nous arrivant d aflirmer que l'espace public n'est
pas un espace de liaison entre les eldments bAtis de la ville ni un espace technique pour le
passage des diff6rents r6seaux ou un espace de d6placement, au contraire c'est un espace
structurant de la ville et le lieu d'appropriation des diffdrents groupes sociaux.

3.2 TtTes des espaces publics :

3.2.1 Boulevard :

<< Le boulevard introduit en ville un tlpe d'espace distinct de celui des rues qui se refdre i
une autre 6chelle que celle, familiere, des quartiers >>r7.

< C'est un espace g6neralement plant6 d'arbre 6tablie th6oriquement de fagon concentrique
autour du centre d'une agglom6ration. Il est souvent tangentiel au centre, sa grande largeur
(souvent de 24 i 50m) et son trac6 circulaire r6sultent de sa fr6quente coihcidence avec

I'emplacanent d'anciens remparts ). (ALLAIN.& 2004).
<< La naissance du boulevard est li6e i la destruction des enceintes fodfi6es. Son trac6

circulaire s'explique donc par sa nature mOme d'ancienne limite. Le boulevard a connu une
6volution rapide. En (1365) le boulevard 6tait denomm6 'bolevers " qui signifie ouvrage de

d6fense puis il devient une butte gazonn6e flanqu6e d'un parapet magonn€. Et (1792), le
boulevard sert de protection et en (1803), il dwient une large promenade plant6e >r8.

," [J )[{ ,l *

rE r2,a

.tl r,6 I .I I ,o il,,
I,

,..lr.l I

Figure 2- | : Planiarion et proflls d6 boulcaards s€lm Is pqtrq
Sowce i MANGIN.D, PAN ERAI.P, ( Proia urbaio ) 2009. - Figurc: 18, page: 66-

17 Proiet urbain : David Mangin, Philippe Panerai. Ed : Parenthise, collection eupalinos.2009.
18 Projet urbain : David Mangin, Philippe Panerai. Ed ; Parenthdse, Collection eupalinos.2009.
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3.2.2 Rue:
L,e mot rue vient du latin < ruga > qui signifie chemin bord6 de maisons ou de murailles dans
une agglomeration.
[.a rue est un espace de circulation dans la ville, struchfimt les quartiers. Elle dessert les
logements et les lieux d'activit6 6conomique. C'est aussi <( un espace d'6change
(commerces), elle se distingue des autes voies urbaines (voirie) comme les all6es, les cours
ou les boulevards et avenues par sa relative faible largeur notamment, et par I'absence de
contre-all6es. Son emprise est de l'ordre de 9m i 15m de large. Une rue plus 6troite pourrait
est reduite jusqu'i 8m. >> 

le.

3.2.3 Ruelle:
C'est une rue secondaire, plus 6troite que la rue, elle nejoue que le r6le de desserte locale et

elle est parfois accessible par un passage, sa largeur 6tant insuffisante pour le passage de

deux v6hicules. Elle joue aussi un r6le 5trustutu1 dans I'implantation de bAti : < malgr6 les

diff6rences de statut juridique les ruelles trouvent place ici si I'on considdre qu'ils jouent

dans l'implantation de bdti rm r6le sfructurant analogue, bien qu'i une petite 6chelle, i celui
des rues.>r2o .

3.2.4 Zkak:
Appellation locale de la rue au Ksar, un parcours lin6aire qui se ramifie en impasse. Les plus

grands parcours sont d ciel ouvert et pr6sentent une largeur variante de 2 i 4 m.
Au centre du ksar, les Zkaks deviennent de largeurs r6duites, se ramifiant en impasse qui
donnent accds aux habitations.

Ces Zkaks r6tr6cis, peuvent 6tre couverts, et donc rythm6 par un jeu de lumidre venant des

ouvertures au niveau des planchers. Ils annoncent le passage d un espace lin6aire totalement

couveft, donnant aux habitations : le Sabat.

Sabat: mot Zen&e sigrrifiant < seuil > trds marqu6. C'est I'espace trouvant i I'enh6s de

I'Aghrem. C'est aussi un passage lin6aire totalement couvert, donnant aux habitations.2l

Fiflrt 2-3 : Pllolo d'ur S.b.t u K.s.r d. A!5.d Bous!.mghd4 L
,iLyr d'cl B.yrdl Source : Prisc D6r I'aul(,rt

te Projet urbain: David Mangin, Philippe Panerai. Ed: Parenthese, Collection eupalinos.2OO9.
x Proiet urbain : David Mangin, Philippe Panerai. Ed : Parenthase, Colledion eupalinos.2009.
21 M6moire magistCre : ( Pour la prdservation des architectures Ksouriennes en terre crue

Timimoune)D. HAOUI Samira. 2001. Lexique. p248.

Fisu,! 2-2 : Phoro d't[ Z*rt au r'sar Alai Sili Cl,.ith & T.dEdit
b *ibvr d'A&rr. Sorrcc : Prise Der l'auta!.

cas de
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3.2.5 Place :

Le dictionnaire LAROUSSE-encyclop6die, d6finit la place comme un < lieu public
d6couvert et bord6 de maisons ou de monuments > ; comme < un large espace d6couvert
auquel aboutissent plusieurs rues dans la ville >> ; voire cor ne un < endroit of ont lieu les
prises d'armes et les d6fil6s >.

3.2.6 Rahbat:
Mot arabe d6sipant un espace communautaire d ciel ouvert. C'est le nom local de la place
publique dans les Ksour du d6sert. G6om6triquement, elle ordonne par sa forme, la forme de
Ksar. Elle forme le point d'aboutissement de tous les trajets, et I'espace distributeur des

habitations s'organisant autour de cet espace centrale. Souvent, elle est d6lirnitee par les
fagades aveugles et uniformes des habitations.22

On peut distinguer trois types de Rahbats i differents echelles :

-La Rahbat i l'6chelle de l'Aghrem.
-La Rahbat i l'6chelle de l'entit6 (plusieurs Aghrem).
-La Rahbat d l'6chelle du Ksar.

FisuE 2-4 : Photo de la place dc I'ind@dancc a Adrar
Soucc : Prisc paa l'autrur,

Figu! 2-5 : Ptoro & R hb.t Kssr Cbmar Akbol]', Tam€atit.

SourEr : Prire por I'autor.

3.2.7 lardtn :

Parmi les espaces verts urbains, les jardins publics, accessible d tout le monde en toute
6galit6. Ce sont des parcelles group6es sur des terrains d\rne superficie de 1 i l0 ha, situ6s
soit proximit6 d'un groupe important dhabitations, d'un 6quipement d usage public ou plus
6loign6s en p6riph6rie. Ils peuvent contenir des espaces de jeux, de consommation rapide. . .

3.2.8 Cimetidre:
D6riv6 du latin < coemeterium > et du grec < koimeterion >>, c'est un lieu pow enterrer les
morts. G6n6ralement b6nis, les cimetieres constituent un probldme d6licat A traiter. On peut
distinguer deux t1ryes d'am6nagements pratiqu6s : les cimetidres d dominante min6rale (peu
de v6g6taux, alipernents de tombes...) et les cimetidres d dominante v6g6tale ou cimetidre
paysager (la surface v6g6tale est importante dans la composition d'ensemble). Pour une plus
grande beaut6 du lieu et pow d6dramatiser la mort, on pr6fdre cette dernidre modalit6
d'am6nagernen! hds li6quente dans les pays anglo-saxons.

22 Memoire magistEre : < Pour la pr6servation des architedures Ksouriennes en terre crue : cas de

Timimouner. HAOUI Samira. 2001. Lexique. p2lt8.
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4. Les villes du d6sert :

4.1 La ville au Sahara ou ville Saharienne :
Les deux entitds prises en charge dans ce titre en I'occurrence la ville Saharienne et la ville
au Sahara, semblent sur le plan de la d6finition tds proche et se pr6sentent comme
6tablissements humains jouissant de toutes les caract6ristiques urbaines d'une ville au d6sert.
Mais en realit6, elles sont s6par6es par les qualificatifs qui secondent le terme < ville >.Ce
titre tente e Eavers un ensemble de r6flexions, de faire la diff6rence etrtre la ville saharienne
et la ville au Sahara.

La ville Saharienne: une entit6 traditionnelle sans la palmeraie :

La ville Saharienne utilise une architecture traditionnelle, celle des Ksour. La sobri6t6 des
formes et la richesse des organisations spatiales, traduisent I'expression mat6rielle des
besoins socioculturels et de mode de vie. Tandis que son espace oasien est profond6ment
affect6 dans ses differents niveaux tant architectural et urbain que territorial ce qui va
surement se r6percuter sur le ksar puisque la source de vie au d€sert est l'eau ainsi que I'oasis.
La ville Saharienne en Egypte, en Alg6rie et dans d'autres pays arabes se partage ainsi entre
les formations dispers6es sur l'habitat saharien qui se pr6sente sous forme de maisons isol6es
accol6es aux champs et aux puits et les petites agglomerations trds denses de maisons
mitoyennes, souvent entour6es d'une enceinte, ori les rues sont couvertes et dans lesquelles
domine la brique de terre crue.23

FigurE 2-6 : Photo de la ville sharienne abandorm& a

Ternacine h wilaya de TougSourt.

source : Joomal LibcrtC -rebique fudar / Actralires.

FigurE 2-7 : Photo de l'oasis abandoolce de ksar Djabo (Niger
actrellcrir€nt) d@uis l€ l Tcmc siacle.
Source : Photo pcstc€ par Thcvsa 08/03/201 2.

La ville au Sahara : la ville du nord implant6e en milieu d6sertioue :

[,a ville au Sahara est une ville du Nord implant6e en milieu d6sertique. Elle n'a aucun lien
avec I'Oasis ni la ville oasienne ni m6me la ville saharienne. Il s'agit en fait d\rne entit6
urbaine complitement 6trangdre au contexte saharien.
Bdtiments d6passant en hauteur quatre i cinq niveaux, rues trds larges n6gligeant le prospect,
mat6riaux de construction inadapt6s, morphologie inappropri6e contrastent avec le paysage

naturel sont les caract6ristiques majeures de la ville actuelle au Sahara.

Les appartements sont d6pourms de toute conception bioclimatique. B6ton arm6 et larges
baies vitr6es contrastent avec les exigences du milieu. Les trds larges rues de circulation
d6nu6es de toute protection (arcades, semi couvertures, dimensions respectant le prospect
solaire) participent i la d6gradation, non seulement du milieu habitable mais aussi de

l'environnement de ces entit6s2a.

23 Article N'25 : ( ville oasienne, ville saharienne et ville au Sahara : controverse conceptuelle entre rurbanite
et contextualit6 r B. E. FARHI, F. Z. HAoHAGA. F6vrier 2018, pp81-92.

'?1Arti€le N'25 : ( ville oasienne, ville saharaenne et ville au Sahara : controverse conceptuelle entre rurbanite

et contextualit€ D B. E. FARHI, F. Z. HADHAGA. F6vrier 2018, pp81-92.
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Figu.! 2-t : Phoro d'rr vill. !u Ndd i M&La Sda fqr &
HlirEtn cn b.ror.rna dap.iiid lcs 5 nir/c.lll dc b.utcors.vEc dc

Sourr : P$lia pet DKNcws, 2016.

Figut! 2-9 : Pboro d'uoc villc rrt $rd-6t slg&i.n i Biskra
Avec les m€mes c{actriisiquG dlme r.illc au Nord.
Soutce : M6rd Yacing 2015

4.2 La ville oasienne :

L'identification de la ville oasienne a de tous les temps pos6 probldme. La diflicult6 r6side
dans le fait de lier deux concepts oppos6s. Le mot < Ville >> renvoie vers l'urbain avec tout
ce que ce terme signifie comme caractdristiques li6es au monde urbain et le mot < Oasis >
renvoie au monde rural avec tous les critdres d'appartenance qui le lient i ce dernier. La
conjugaison des deux entites urbaine et rurale sous uD m€me concept rend difficile la
compr6hension de
ceue r6alit6 existante.
La reconnaissance de cette entit6 passe obligatoirement par la d6finition de I'unit6 de base

qu'est ( l'oasis r> car on ne peut donner une d6finition sipificative i la ville oasienne saos

pour autant avoir dEfini I'Oasis et les critdres qui la caract6risent.

D6finition du contexte des Oasis :
Parler de I'Oasis, c'est forc6ment parler du Sahara, de son aridit6, de son contexte physique,

de ses caract6ristiques g6ographiques, climatiques, culturelles, naturelles, 6conomiques,
sociales, architecturales, urbaines et autres.

Selon Capot. R (1953), le terme "Oasis" est un mot grec dbrigine 6gyptienne. Il fut utilis6
comme nom propre, puis d partir de Strabon (historien et g6ographe du l6dme sidcle),

comme nom cornmun lorsqu'il compare les ensembles oasiens comme des iles perdues au

milieu de I'oc6an.

Puis, Bemard. A (1939) avatrce que le mot << Oah >> veut dire lieu habit6. Son 6quivalent en

langue arabe est < Ouaha > dont le pluriel est < Ouahat > qui veulent dte < Oasis > en langue

frangaise.

La d6finition de livy. J et Lussault. M (2003) est plus pr6cis car ils considdrent I'Oasis

comme << un lieu habit6 isol6 dans un environnement aride ou plus g6n6ralement hostile dont

la localisation est li6e i la possibilite d'exploiter une ressource, notamment l'eaq pour la
pratique de I'agriculture irriguee >.

L'Oasis a souvent 6t6 associ6e dans les diff6rentes d6finitions ir la pr6sence de I'eau, d la

culture de la datte et au micro climat qu'elles engendrent. @ictionnaire larousse, 1982 ;

Dictionnaire de I'Anthropologie, 1983).2s

2s Article N'25 : ( ville oasienne, ville saharienne et ville au Sahara : controverse conceptuelle entre rurbanite

et contextualit6 , B. E. FARHI, F. Z. HADHAGA. F6vrier 2018, pp81-92.
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Chapitre II : Etat de savoir. Timimoune : Oasis Rouge

Les facteurs d6terminant la localisation d'une oasis :

Trois facteurs semblent d6terminants dans [a localisation des Oasis. Il s'agit :

-Du niveau de la nappe et du mode de pr6ldvement de I'eau.
-De la pr6sence de terres cultivables.
-De la protection confre les vents et la chaleur.

Les Oasis en Ale6rie :

En Alg6rie, les oasis se situent pour la
plupart au Nord du Sahara. Elles sont
reparties pour 607o au Nord-Est (Ziban,
Oued Righ, El Oued et Ouargla) et pour
40Yo at Sud-Ouest (M'Zab, Touat et

Gourara). (Bouzaher. A., 1990).

Les Oasis en Alg6rie peuvent 6tre

class6es en diverses cat6gories (Zella.
L et Smadhi. D, 2006).telles :

D Les Oasis de forage (Ouargla,

Biskra).
D Les Oasis des foggaras (Adrar,

Timimoune).
D Les Oasis fluviales (Ghouffi,

M'Zab et Bechar)
D Les Oasis des Ghouts d El Oued.

FigurE 2-10: Ernplacemcnt des oasis ar Algdric selon la supsposition dcs crrtas dc la pluvioinetrie et de localisation
SolJIce: FARHI. BE,2015

Ces Oasis sont tant6t isol6es, de taille plus ou moins mod6r6e comme l'Oasis de Ouargla,
qui compte A elle seule plus d'un million de palmiers, tant6t regoup6es comme celles

d'Oued Righ or) 47 Oasis s'6chelorurent sur 150 km avec 1,7 millions de palmiers (Bouzaher.

A., 1990). La r6gion des Ziban compte aujourd'hui, i elle seule, plus de 4 millions de

palmiers dattiers. @SA Biskra", 2015).

f

Figur 2-l I : Unc oasis i fogg.n, l'exfmple dc TimiDormc.
Soulce : Kouzninc Y. (2007)

Figur 2- I 2 : Un€ oasis fluviale, I'exernplc de la vall6c du Mzab.

Souce : Acbiloubna-aaEhitrctr[E ct concepnralisatioD.
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Chapitre II : Etat de savoir. Timimoune : Oasis Rouge

Identification de la ville oasienne :

La compr6hension de I'Oasis a permis de saisir les 6l6menb qui d€finissent une ville
Oasienne, car essayer de donner une d6finition i la ville oasienne, passe par sa confrontation
i I'Oasis et i ses caract6ristiques.

La ville oasienne est un ensemble d'Oasis li6es les unes aux autres formant une entitd urbaine
dont l'6conomie est domin6e par le secteur primaire et notammetrt la phoeniciculturet et non
pas les secteurs secoodaire (Industrie) et tertiaire (Commerce), et dont l'aspect social repose
sur la notion de famille 6largie et sur les solidarites et I'entraide.
Les 6l6ments de connaissance d'une ville oasienne sont gen6ralement : la circulation, le ksar,
la palmeraie et I'eau ou le systdme d'irrigation.
D La circulation : En tant qu'entit6 urbaine, la ville oasienne dispose d'une organisation

structurelle coherente et utile i la fois. Les voies principales sont trds peu nombreuses.
Elles permettent la circulation des grands flux alors que les ruelles sont sinueuses et

longues. Ces demidres permettent uniquement le passage des piEtons et des animaux.
F Le Ksar : Le Ksar (ensemble dhabitations traditionnelles). Selon Arrouf. A26 (2000) ( il

est consid6r6 non seulement comme un 6l6ment architectural et urbain du systdme oasien
mais aussi I'ensemble des processus i I'origine de sa fonnation, de son fonctionnement
et de sa transformation et le resultat de ce processus >. II regroupe I'ensemble des

6quipernents trds sym.boliques et de forte centralit6 tels la mosqu6e, la zaoula, le march6,
les places publiques les forts @ordjs) etc.

D La Palmeraie : La palmeraie, appel6e Djenna, signifiant paradis, elle est implant6e en

aval du ksar afin de permettre l'irrigation par gra\rit6. Ses palmes, ses tiges et son tronc
sont aussi utilis€s, non seulement dans I'artisanat traditionnel (fabrication manuelle des

paniers, des nattes etc.), mais aussi dans le domaine de I'architecture et de la construction
(poutres, poutrelles, tuiles, linteaux, poteaux en bois de palmiers, etc.) et dans la
fabrication des aliments pour b6tails d partir des noyaux de dattes.

D Le systdme d'irrigation : Le systime d'irrigation dans la ville oasienne est compos6 de :

lbggaras, seguias, kesria...etc. Il porte la capacit6 de d6couper les terrains en des
propri6t6s qui vont de pair avec le d6bit de I'eau capt6.

4.3 Les Oasis modernes : I'impact du colonialisme sur la ville oasienne
traditionnelle :

L'occupation frangaise du Sud alg6rien depuis 1900 fut caract6ris6e par une plus grande

maitrise de la situation de ces territoires. Ainsi, on est pass6 de la superposition d la
juxtaposition, qui verra la construction d'une nouvelle ville sur un terrain vierge aux fianges

de I'ancienne occupation (cas des oasis de la r6gion de Gourrara).
La conqu6te coloniale a introduit dans ces nouvelles villes appel6es ( oasis modernes ) : la
proportion, la r6gularit6, la sym6trie, la perspective en les appliquant au boulevard, places,

6difices, au traitement de leurs rapports et de leurs 6l6ments de liaisons (arcades, portes

monumentales, jardins, ob6lisques, statues, etc...). Ce moddle est bien diftrent de celui de

ta soci6t6 raditionnelle d l'6chelle du bdti, comme d I'echelle du territoire.
Les premidres interventions sw la ville furent d caractdre militaire. Leur but 6tait multiple et

leurs motivations complexes : d'abord consolider la d6fense et le contr6le de la ville,

26 Article N'25 : ( ville oasienne, ville saharienne et ville au Sahara : controverse conceptuelle entre rurbanite 20

et contextualit6 )D B. E. FARHI, F. Z. HAOHAGA. F6vrier 2018, pp81-92-
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Chapitre II : Etat de savoir. Timimoune : Oasis Rouge

d6montrer la puissance du colonisateur en imposant son ordre et enfin am6nager un espace

i I'image de la France pour la population appel6e i viwe dans la nouvelle colonie.
Sur le plan urbain I'implantation du tissu colonial s'est faite soit, en le superposant sur le
vieux tissu (cas de Touggourt, Laghouat), en le juxtaposant : d6doublement (cas de

Timimoune, Ouargla, Ghardaia). Sur le plan architectural, la recherche d\rne identit6 locale
aux 6difices a donn6 naissance au fameux style << n6o-soudanais > qui caract6risa la majorit6
des 6difices construits par le pouvoir colonial dans cette r6gion tels que mus6e de Ouargl4
mairie et place publique d Adrar et I'H6tel oasis rouge i Timimoune.2T
L'organisation des oasis modemes est un exemple parfait de la projection spatiale dtne
conception centralis6e du pouvoir : damier r6gulier.

5. Etude d'exemples :

Nous allons d6velopper notre recherche i travers l'analyse des exemples similaires d notre
cas d'6tudes afin de se b6n6ficier des exp,6riences d6ji r6alis6es et pour avoir un support
r6f6rentiel sur notre projection urbaine et architecturale. Les exemples d analyser sont :

a ) [a revalorisation du Boulevard des Acquidres au centre Bourg de Vic-la-Gardiole.
b ) La revalorisation de I'avenue Habib Bourguiba au centre de la ville de Tunis- Tunisie.

5.1 Critires du choix des eremnles :

Malgr6 la diff6rence du contexte environnemental de notre site d'int€rvention (Sud-Ouest

Alg6rien) et les sites des exemples i 6tudier (Nord de la France, Nord de la Tunisie), on a
effectu6 le choix de ces exemples selon trois criteres principaux, qui sont :

o Les deux Boulevard ont un statut routier d6partemental et principal vue leurs situations
et leurs valeurs historiques.

. Les deux axes routiers sont log6s entre deux tissus urbains t6moins de deux 6poques :

A. Le boulevard des Acquidres : d'un c6t6 le cenhe historique et de I'autre c6t6 les

nouveaux lotissements.

B. L'avenue Habib Bourguiba : d'un c6t6 la m6dina et de l'autre cot6 la ville coloniale.
o Au cours du temps, le boulevard des Ar6quiers et l'avenue Habib Bourguiba ont perdu

toute leur symbolique historique.

5.2 Exemple 01 : Le boulevard des Acquilres : ru centre Bours de Vic-la-

'7 Article : ( L'impact de l'urbanisme colonial sur la fabrique de la ville algdrienne )r. cHAoUcHE salah. D -

N"37, Juin (2013). pp.39-50.

F Fiche technique du proiet:

. Concepteur(s) :Ateliers Sites.

. Maitre(s) d'ouvrage(s) :

Commune de Vic La Gardiole.

' Types de r6alisation :

Am6nagernent urbain
. Site d'intervention : le Bourg

de Vic-La-Gardiole.
. Ann6e de r6alisation : 2002-

2007.
. Surface(s) : 6400 m2.

Fi8ur. 2-13 : Pboto dr bGlcvard dcs AcquioEs : au ccotsE BolrS dc

vic-la{.ardiol€- France. soucc : Crogle image.
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Chapitre II : Etat de savoir. Timimoune : Oasis Rouge

F Situation:
Le boulevard des Acquidres se situe en
plein centre ancien du village < Vic la
Gardiole )), village languedocien
(France) du littoral de l'H6rault, i 30 km
d l'ouest de Montpellier. Il se &ouve
entre deux tissus diff6rents qui sont : le
centre traditionnel et les nouveaux
lotissements. Ces demiers ont 6t6 cr66s
dans les ann6es 1980, suite i une forte
croissance au sud du village sous forme
de lotissements, mal reli6s au cceur du
village.

) Le contexte d'apparition :

Il y a prds de 15 ans, la creation d'rme
d6rivation pour contoumer la ville en
direction de la plage limitait le r6le de
trafic de transit du boulevard.
Cependant, sa configuration est rest6e
inchang6e et a cr66 des probldmes de
s6curit6 (grandes vitesses). La
disposition existante offrait un espace
routier sans qualit6 de vie, que les
utilisateurs ne pouvaient pas partager.
La r6habilitation 6tait donc n6cessaire
pour satisfaire les diff6rentes utilisations
d'un centre-ville traditionnel : un lieu de
renconEe, un lieu de promenade, le
march6, les f€tes et le stationnement, etc.

Figure 2-14 : Schtda montraflt la sihtrtion du boul€vad antE 2 tissus
a$ci.f,s. Source : Schema at blie per I'auteur.

FiguE 2- I 5 : Anci€a& photo du boulqvard. Soulc€ : Atelicr site

P Les actions du proiet:
. Un boulevard ancr6 dans le pass6 :

Inscrire I'am6nagement dans une
continuit6 d'histoire, en soulipant
la structure d'ancien rempart par une
homogen6it6 de traitement avec le
cenke historique.

. Un boulevard comme lieu
d'articulation entre les quartiers :

Un lieu de liaison entre le vieux village
et les nouveaux quartiers.
Conforter un vis-d-vis entre les deux
c6t6s du boulevard : en annexant des

espaces contigus au boulevard ; et en
concevant une pidce de liaison et de
centralite, la place de la mairie.
Animer le boulevard avec des

6quipements publics (offtce de
tourisme, mairie, poste, maison des

associations).

H
3r[r

a3

€

-t

Figu.rE 2-16 : Scherna de l'intervcntion. Souce: Atelier sit€
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Chapitre II : Etat de savoir Timimoune : Oasis Rouge

. Reequilibr6 les usages du
boulevard : pi6tor/voiture :

L'espace doit devenir un lieu accessible
ori la priorit6 est donn6e au pi6ton.
La partie centrale du boulevard, la plus
strat6gique, sera interdite au
stationnement avec un profil trait6 i plat
ce qui facilite les travers6es pi6tonnes sur
l'ensemble du secteur.
Le stationnement est report6 aux deux
extr6mit6s du boulevard.

. La requalilication de I'espace
public :

Le projet a transform6 une route
d6partementale en une rue principale de
village qui recouwe plusieurs fonctions
of [a circulation n'est plus prioritaire.
La trame d'arbres, au-deli de la structure
lin6aire, favorise le confort et une
ambiance feutr6e.

. La mutation du cadre blti ..

En r6ponse au projet de place de village,
la mairie a r6organis6 son entr6e face d la
place. La demande de ravalement des
fagades s'est acc6l6r6e. On assiste d une
mutation de I'espace public vers plus de
convivialit6. Certains rez-de-chauss6e se
transforment en cofilmerces, certaines
activit6s commerciales 6voluent en
terrasses de caf6

Figur. 2-17 : SchAna de la requalification de la place
Soucc : Atelier sire.

5.3 Exemple 02 Le proiet de revalorisation de I'avenue Habib Boureuiba-

) Fiche technique du proiet :

Concepteur(s) :

frangais en Tunisie.
Protectorat

Types de r6alisation : travaux de
requalification.

Site d'intervention : la (
Promenade de la Marine > Ou <
Avenue Jules Ferry > ou le
boulevard < Habib Bourguibo.

Epoque d'intervention
Colonisation frangaise1 861.

Figurc 2-19 : Photo du l'avoruc Habib Bourguiba
Source : Coogle image.

23

*!Lr
\

,x .\

__E

L-.-

Figurt 2- I 8 : Pboto du reamerng€ment do la place.

Solrce : Atelier site.

Tunis- Tunisie :
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Chapitre II : Etat de savoir. Timimoune : Oasis Rouge

F Situation:
L'avenue Habib Bourguiba est I'axe
principal structurant le centre historique
de la ville de Tunis. Ce demier se

compose de la m6dina inscrite au
patrimoine mondial de l'Unesco, et du
village colonial.
La densit6 du r6seau routier de la ville de
Tunis, autoroute et structure
a6roportuaire en font un point de
convergence pour les transports
nationaux.
) Le contexte d'aprarition :
A I'origine, la < Promenade de la
Marine > est une piste n6gligeable. Avec
l'instauration du protectorat frangais en
Tunisie, l'avenue connait de nombreux
travaux de restauration, et se voit adopter
deux ailes ainsi qu'une salle de lEtes
1861. L'avenue commenga d prendre ses

contours actuels autow des ann6es 1870
avec la plantation des ficus.
A la veille de la Premidre Guerre
mondiale, le nouveau centre a pour artere
maitresse lk avenue de la Marine >

d6nomm6e aprds 1900 << avenue Jules-
Ferry > (du nom du ministre instigateur du
protectorat). A I'avdnement de
I'ind6pendance en 1956, la stahre de Jules
Ferry est d6boulonn6e et I'avenue prend le
nom du nouveau pr6sident Habib
Bourguiba
F Les actions du proiet:
-Le trottoir central a 6t6 r6tr6ci et les trottoirs lat6raux ont 6t6 6largis.
-Sur ces trottoirs, il y a maintenant la place pour mettre les tables et chaises des caf6s. A la
manidre des caf6s parisiens que le protectorat frangais voulait l'an€nager. On peut dire que

I'activit6 s'est d6plac6 des trottoirs centraux vers les trottoirs centraux.
-Il y a toujours deux voies pour les voitures. Ces voies ont donc 6t6 d6cal6es vers le centre.

l'-igure 2-22 r Schema de I'irtervention source :

Figu€ 2-20 : Sch&na df sihstioo dc l'avc rc Hebib Bourguiba
Sourcc : &ablie p€I l'autarl.

Figurc 2-21 : Anciano photo du I'avenue Habib Bourguibr
Soorce : Google image.
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Chapitre II : Etat de savoir. Timimoune : Oasis Rouge

FigurE 2-23 : Photo rdrcllc du I'avcrluc Habib Bourguiba
Source : Prise par I'auteur 201 E.
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Les exemples

i traites A:. .

-Sur le trottoir central il n'y a donc plus la
place pour ces quatre rang6es de ficus
(figuiers) qu'il y avait avant. Ces arbres,
grands et touffirs foumissaient b€aucoup
d'ombre arD( promeneurs et le gite aux
bandes de moineaux et d'6toumeaux qui
faisait tant de bruit au coucher du soleil. Il
n'y a plus que deux rang6es d'arbres.

-Un espace beaucoup plus a6r6 et
beaucoup moins ombrag6, c'est moins
chaleweux.

-La mat6rialisation d'un pilastre au fond
du trottot central apres I'independance.

-Il n'y a plus aucun cornmerce sur ce
trottoir central (les kiosques i joumaux et
ceux des vendeurs de fleurs). Ils ont 6t6
transf6r6s et regroupes sur le
prolongement de l'avenue qui commence
aprds la place du 7 novembre (l'angle avec
av. Mohamed V, cette place of il y avait
la statue de Bourguiba), c'est-i-dire quand
on va vers le lac et la gare du TGM.

6. Conclusion : tableau comparatif :
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FigurE 2-24 : Phoro scocllc du I'avcnuc Habib Bourguiba.
Souce : Pris€ par l'auteur 2018.
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III. Chapitre Cas D'6tude :

Timimoune.



Chapitre lll :Chapitre Cas d'6tude. Timimoune : Oasis Rouge.

1. Pr6sentation de la ville :

Une ville aussi splendide par son architecture, aussi complexe par son contexte 6cologique
et social, n6e d'un peu de sable et d'argile. Par son environnement hostile et son paysage

f6erique, elle a 6t6 I'objectifde plusieurs touristes curieux, et aujourd'hui elle attirer notre

attention : la ville de Timimoune fera I'objet de notre recherche.

1.1 Situation sdosraphique :

Chef-lieu de la r6gion de Gourara,
Timimoqls se situe approximativernent
au centre du triangle form6 par la frange
m6ridionale de l'erg occidental, la
bordure Nord occidental du plateau de

Tademail, et l'Oued Saoura Messaoud d

I'Ouest, par 29" 15" de latitude Nord et

0o10o de longitude Est.

La ville de Timimoune est situ6e i 2lOlan
au Nord du chef-lieu de la wilaya d'Adrar
et i environ l253km au Sud-Ouest
d'Alger.
[,a commune s'6tend sur une superficie
de 10 600km et compte 33 060 habitants
(recensement du 2008). Elle est lirnit6e :

. Au Nord par les communes de

Tinerkouk et Ksar Kedour.
. Au Sud par la commune de

Laougrout.
r A l'Ouest par les communes de

Charouine et de l'Ouled Aissa.
. A l'Est par la wilaya de Ghardai'a.

1.2 Accessibilit6 :
A l'6chelle nationale, Timimoune est

accessible par deux moyens :

. Les voies a6riennes :

Qui la relie gr6ce d son a6rodrome d

plusieurs villes alg6riennes tels que :

Alger, Oran Ghardaib et Bechar.
r Les voies terresffes :

ffice d son r6seau qui par la route
nationale no5l la relie d El-Gol6a, vers le
Nord-Est et i Foum el Khenag vers le
Sud-Ouest et de ld vers le Nord-Ouest i
Benni Abb6s, Abadla et Bechar ou bien
vers le Sud-Est vers Adrar. Timimoune
est aussi reli6e i cette demidre par le
chemin de Wilaya no73.
Timimoune est aussi reli6e aux diff6rents
districts qui composent son territoire : Au

Figurc 3-l : Situatio de Timimome (B Alganc.
Source : l.a c'heiainanc (site we!)-

Figur 3.2 : Situatim & Timimoune par rappon a![ rEgioff da la
wihya d'Adrar.
Souttc : Wikipedia-Timimoue.
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Chapitre lll : Chapitre Cas d'6tude. Timimoune : Oasis Rouge

Nord vers Zaouiat Eddabagh (Tinerkouk) par le chemin de Wilaya n"151, au Sud vers
I'Aougrout et Deldoul par le C.W no73, et au Sud-Ouest vers Chafouine par la R.N no15l.

1.3 Toponvmie :

La couleur rouge de ses bAtisses vaut i Timimoune le sumom d' < Oasis Rouge >. Son nom
est compose de deux partie : ( Tin ) et ( Mimoun ), ce qui signifie en Z6ndte28 celle de
Mimoun. On entend par la cit6 de < Mimoun > qui aurait 6t6 un riche n6gociant juif de la
r6gion. L'histoire raconte que c'est Sidi Ahmed Ou'Athamne qui soupqonnant Mimoun, de
vouloir donner son nom i la cit€. Mais la ville fini par prendre le nom de : Timimoune2e.

2. Lecture territoriale : Ie Gourara.
2.1 Situation et limites :
La r6gion du Gourara, dont le chef-lieu est Timimoune, est situEe dans le sud-ouest de
I'Alg6rie et au nord de la wilaya d'Adrar, sur une longueur de 250kn et environ 100km de
largeur. Pour limiter le Gourara on a :

. A I'Est le plateau de Tademait qui se termine par un escarpement, au pied duquel s'6tend
le Meguiden, r6gion de pdturage.

. A I'Ouest l'apparition des prernieres chaines de la Saour4 dont fait partie le Djebel H6che
marque la limite de Gourara.

. Vers le Nord, dans I'erg occidental, la limite adopt6e sera la ligne au-deli de laquelle il
n'y a plus d'habitants permanents ; Tabelkoza, Sidi Monsour, Taghouzi sont en effet les

dernidres oasis que I'on rencontre en partant de la bordure m6ridionale de I'erg.
. Au Sud la limite n'est pas nette, parce que dans le pass6, il n'y eut jamais de limite precise

avec le TOUAT, c'est I'administration frangaise qui a cr66 une limite entre les annexes
du Gourara et du Touat.
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Figure 3-3 : Ca,te moot ant la sieladon de Gou.ara e
l'eosemblc Sahsricn avrnt la por€tratfuo c.loniale,
Souce : Memoirc collcctif ( Timimourc, licu dc la
conciliation )r.

']8 Le z6nite est le dialecte berbdre de la r6gion.
2s M6moire collectif encad16 par Monsieur Yassine oUAGUENI.

I N

Figurc 3-4 : Carte mo.trart 16 limit s dc Gourara

Source : L'archit€ctu.E traditionelle.
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Selon J. Bisson3o, le Gourara s'inscrit dans le triangle form6 par Tabelkoza au nord,
Taghouzi i I'ouest et Oufrane au sud. Elle englobe toutes les oasis comprises dans un (prds
d'une centaine) cercle de 8Okns.de rayon et dont le centre est Timimoune.
Le nom < Gourara ,) provietrt de l'arabisation du mot berbdre < Tigourarine >, pluriel de
< gour > qui sigrifie campement.

2.2 Les Caract6ristioues e6omorpholociques de la r6sion :

La morphologie de la r6gion du Gourara est diverse, elle englobe plusieurs reliefs:

t
a) Le Plateau de Tademail :

Se localise A I'est de la plaine de
Meguiden, le plateau de Tademait se

tient d une altitude moyenne de 50 d
60m. Il accuse une l6gdre inclinaison
dans le sens est-ouest-
<< C'est une surface plane et
monotone, il a I'aspect d\rne Hamada
st6rile et de pierres noires, et une
bordure marin6e et festonn6e.> FiguE 3-5 : Gourar4 lcllat et Tidikelt, le croissant entou'aat le Tademait

Source : L'architecture uaditionnelle.

a4

b) La olaine de Meguiden :

Au pied du plateau du Tademait, large
de 70 km, avec une altitude moyenne
de 280m, se trouve la plaine de

Meguiden.
< Le Meguiden est form6 de terrains
gr6so-argileux, ce sont les sols du
continentale intercalaire qui
foumissent cette argile de coulew
rouge caract6ristique de la contr6e >>.

Elle constitue un 6norme r6servoir
d'eaq pour toute la r6gion, et aussi un
support pour tous les ksours et
palmeraie de la commune.

c) Chaine de la Saoura:
A I'ouest, I'apparition des premidres
chaines, avec la chaine de la Saoura
dont fait partie le Djebel < H6che >

marquant la limite du Gourara.
L'oued Saoura :

L'oued Saoura a 6t6 d6fini
comme un 6v6nement unique datts
tout le Sahara il comprend Dans son lit
septentrional, l'entidre extension de la
grande niasse dunaire, au sud il prend
fin dans le systdme des sebkhas.

Figue 3{ : Photo motrot la plainc dc Mcguidqr.
Sourcc : L'arEhitccunE traditiomcll..

FiguE 3-7 : Photo mmtrant la chaine dc la Ssoum.
Sourcc : L'architectur traditionnelle.
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2.3 Ctmatolosie:
(En se basant sur les donn6es de l'ffice national de mitiorologie-station de Timimorne).
Le climat du Gourara est un climat saharien de type d6sertique continental marqu6 par la
haute temp6rature qui persiste durant presque toute I'ann6e, des pr6cipitations rares et
in6gulidres, et des vents fr6quents, de temps en temps agressifs.

a) Temo6ratrue :

La temperature annuelle est de 33oC,
mais avec une forte variation
saisonnidres :

-une saison chaude pouvant atteindre les
40oC au mois de juillet (la diff6rence
entre le jour et la nuit ne d6passe pas

l0"c).
-une saison froide pouvant atteindre les
4oC au mois de janvier (les nuits sont
claires et glaciales et les journ6es

douces).

b) Pluviom6trie :

Situ6e d la p6riph6rie et en contre bas du
plateau de Tademait, la r6gion regoit des

pluies qui sont rares, de moyenne

annuelle de l5mm d Timimoune,
comme elles peuvent €tre irr6gulidres
provoquant des inondations, on cite
cornme exemple Octobre 1950
(2lmm), F6wier l98l (14,lmm), janvier

1997(l0mm), janvier 1999 (74mm).

Et r6cemment Inondation du awil 2@4,
Bilan : 3 morts, 1,400 habitation
affectees, 5,509 familles sinistr6es.

Figure 3-E : Courb€ dc tomperaturE a TimimouDe.
Source : O.N.M.Timimoune.

Ei!iE=rEt8i'3

Figurr 3-l0i-f I : Pbolo6 montrant les cooraquctrca des inoodatims de l'avril 20o4-Timimonc-
so.rlcc : Crooglc imacc.
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Figrrre 3-9 : Disgrefin€ d€s precipilations i Timim(.t lc.
Solrcr : O.N.M.Timimourc.
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c) Les vents :

Ils sont fr6quents, les vents dominants
soufflent du nord-est et avec une vitesse
comprise entre I et 5 m/s.

Les vents de sable sont observes de mars
d mai, leur direction dominante est le
sud-ouest, ils sont violents avec une
vitesse qui d6passe les 5m/s.
Des dunes artificielles appelees Afreg
sont 6lev6es par les habitants de Gourara
afin d'6viter l'ensablement des

habitations et des cultures. Fisure 3-12 : l,es dunes anificielles : Afreg. Sourcc : Google image.

2.4 Hvdros6oloeie :

<< Dans un pays qui reqoit 15mm de pluie annuellement, c'est aux nappes phreatiques que
I'homme doit s'adresser pour irriguer ses palmiers et ses jardins>ll.

. La naDDe Dhr6atique :

L'immense plateau de Tadmait domine les oasis qui viennent en aval, de fait il regoit
beaucoup plus de pluies, il constitue le grand collecteur de la region. L'eau reque est absorbee
par les terrains calcaires du plateau, elle va alimenter la nappe art6sienne de Ouargla d'une
part, d'autre part la nappe phr6atique du Touat- Gourara32, cette eau jaillit d la surface avec
l'utilisation des proc6d6s bien specifiques.
Il existe en effet au Gourara toute une s6rie d'oasis qui par leur situation ne peuvent pas
b6n6ficier de cette eau, il s'agit des palmeraies de la rive ouest de la sebkha, de Charouine,
dEl hadj Guelman et de I'erg (Taghouzi et Tinerkouk), elles s'alimentent i partir d\.rne autre
nappe.

. La nappe de I'erg :

Etant dorm6 I'altitude relativernent basse du Sahara ainsi que la pente du terrain, les eaux des
pluies des chaines de I'Atlas au nord-ouest sont acheminEes vers les d6pressions, et celle-ci
s'infiltrent jusqu'i alimenter la nappe dite nappe de I'erg.

fuis I qrcrt
Llclagnel
EmlarEnt,
kan&fluic

Oosis A s**ha

h rt'
Ouod fosrilc

Si.hlhs- - ).1

* Ers

I,Ir
:l

t r
Ords i.q3

FigurE 3- | 3 : Il cycle de I'ea[ dads les oasis de Gourrara. Sotrce : P. IaliEado ( sahtre, jardin mecfinu )), p.43

31lean Bisson : ( le Gourara, 6tude g6ographique et humaine ,
!21.Ro;et : < le Gourara l.
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2.5 L'esoece anthrooioue oasien traditionnel :

L'espace anthropique oasien ne peut se saisir qu'i la mise en avant de ses trois composants
fondamentaux que sont : la structure des parcours de distribution du territoire, le mode
d'6tablissements humains (l'archipel ksourien) et le systime de production agricole aliment6
par un captage des eaux soutorraines d'une trds grande ing6niosit6 : les foggaras.33

2.5.1 Les oarcours :

Les pistes reliant les ksour, selon la ligne
NW-SE de ce qui correspond sans doute
i une faille, suivent donc cette ligne de

crete en coupant chacune des foggaras,
en g6n6ral, dans lern partie souterraine,

mais ce n'est pas systematique.
Retenons que, en rdgle g6nerale, les

routes qui se sont substitu6es aux pistes

longent cette cr6te du c6t6 du plateau, la
majeure partie des ksour 6tant
accessibles i partir de cet axe principal
nord-sud pzr une desserte en peigne

orient6e de la m€me fagon NE-SW que

les lipes des regards ftaba el hassi] des

foggaras.

L'habitat est donc situ6 en l6ger
contrebas de la c€te de la faille et juste

au-dessus des palmeraies et des jardins
qui s'6tendent des maisons d6bordant
des ksour dans leur partie basse
jusqu'aux cuvettes sal6es et incultes des

sebkhas amorgant une zone r6solument
d6sertique.3a

a x.di

\

uEcuroEl

srat

o

a.il

FigurE 3-14 : Canc montralt la distl_butim d6 Kso,Is dc Cro$rar&
Soirce : R. B€llil : t cs sit€s hditcs dc Timimoune.

2.5.2 Les 6tablissements humains :

C'est la topographie qui dicte I'implantation des ksour et de leurs palmeraies. Aligrr6 sur le
flanc ouest du plateau du Tademail et le long de l'oued Messaoud bord6 d'une s6rie de

sebkhas, I'archipel oasien du Touat 6graine ses implantations sur prds de 150 km selon une

succession de localit6s allant d'El-Mansour dans l'oasis du Bouda au nord l€gdrement ouest
jusqu'd Reggane au sud, ori il s'arr6te brutalement pour c6der la place au Tanezrouft : le
grand d6sert.

Les ksour se succddent avec de nombreuses intemrptions, non pas directement au pied de la

falaise terminale du plateau mais le long de la cr6te des escarpements de gr6s qui domine

une plaine d'6rosion taill6e dans le continental intercalaire constitu6 de cr6tac6 inferieur et

recouverte d'une mince couverture de sable, de cailloux roul6s et de d6bris de crorite.

33 S6minaire: ( Proiet urbain en milieu oasien D. Kaci.Mbarek. Mars.2018
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Systame de dlstrlbutlon terillorlal
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FigurE 3- I 5 : Pholo atri.m€ des oasis de Azou4 Tiouliline et Sali A Golrrrara
Source : Gooslc Ear$-

Figure 3-16 : Photo aericnDe du ksar de Tamcntit, Adrar. SourEe : Google Earth

2.5.3 Le qolEue lliqcatiali
Selon le Cap. Herbaufs la Foggara : < Consiste d r6cup6rer, au moyen de canaux souterrains,

sortes de drains, l'eau d'une nappe aquilEre situ6e d une profondeur variable, et d amener

I'eau ainsi r6cup6r6e d se d6verser d hauteur convenable dans des rigoles d'irrigation ou

s6guias. L'adoption de ce proc6d6 est donc limit6e par des conditions de terrain et de niveau.

-l

A
N
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F6d0.z G dcgiah ,o, vs. crE
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*4f*

Le ksar se trouve toujours en aval sur le cheminement hydraulique. Pour des raisons

6videntes d' << 6conomie des eaux >, la partie habitat du ksar se situe toujours en amont du
terroir, permettant ainsi d l'eau de servir d'abord aux besoins domestiques avant d'atteindre
la zone de culture.
Sauf pour le cas de Tamantit...

.?

t..-'..1
I '*:'' l
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3s Cap. Herbaut, < [es foggaras du Touat D, Bulletin de la 5oci6t6 de Gdographie, 1934, pp. 562-563.
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Le terain i irriguer devra se houver en

dessous de la nappe aquifere ; c'est ce

qui explique pourquoi la plupart des

oasis i foggaras sont adoss6es i la

falaise terminale d'un plateau >.

Au Touat et d Gourara, Ia distribution
traditionnelle de l'eau par le systdme des

foggaras oriente les galeries et reseaux

des contreforts du plateau i I'est vers le
replat du cours des oueds et des sebkhas

perpendiculairement i la chaine des

agglom6rations.

Etymologiquement, < foggara > d6rive
de I'adjectif << mafgour > qui signifie
6ventr6. La plus ancienne foggara de

Timimoune a pour nom < El M'gheir >

qui signifie << le changement ) et fait
ainsi allusion au changement dans le
systime hydraulique car I'irrigation
6tant d l'origine faite par un systdme de
puits.
En moyenne une foggara est longue de

2.5 km et si on alignait bout i bout toutes

les galeries des oasis algerienne, on

obtiendrait plus de 3000hr de

canalisation.
La foggara est une galerie qui capte les eaux souterraines et les achemine vers la palmeraie.

L'eau est ensuite distribude au moyen de canalisation << seguia > r6parties en 6ventail
perpendiculairement ir la foggara. A ces canalisation fait suite un dispositif de r6partition en

forme de peigne appel6 < kasria >. L'eau arrive en fin de parcours, dans un bassin de

r6tention dit < Madjen ) dont est pouwu chaque jardin << Djenna )36.

Figur€ 3-18 : b scguia de la foggara dc Timrmouno-
Sourc : Prise psr ALIRECITLTURE : TOUn OPERATOR- ROM,{-

Figurc 3-17: Larchipel ksood€,1 & C,(rlrar&
so'rr! : ,,-c. EdlIIi€r. 1972.

figl[E 3- 19 : l, pcigne ou la Kcs.ia de h foggara dc Timimolme.
SourEc : Prise par s*"r-visitalS6iainfo.

t
1

16 M6moire collectif encad16 par Monsieur Yassine oUAGUENI.
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Figurt 3-20 : Photo d'ur M.dj.n. Figurc 3-21 : Plrcto dc le Dj€nne d'unc meison.
SoutEe : Prise pa.l'auta,r lors dc la sorric p€dagogique d Akabli.

Quand le d6bit de la foggara baisse, deux solutions s'oftent aux ksouriens : la prernidre
consiste en un d6placement lat6ral de la foggara. Le second en un d6placement d'amont en

aval : << ...Le premier s'accompap.e d'une technique de foggara proc6dant par d6rivations
lat6rales ou abandon (quand l'ensablement est important) et reconstitution de l'ouvrage
paralldlement au premier. Le second mode de d6placement entraine, pour chaque palier
d'implantation, un curage et ua approfondissement du canal souterrain, ce qui n6cessite

6ventuellement le forage de quelques autres puits en aval (de trds faible profondew). >37

3. D6limitation de l'aire d'6tude :

Pow 6laborer une r6ponse i nos objectifs, le choix de notre aire d'6tude s'est op6r6 sur le
noyau central qui regroupe les trois grandes entites formant la ville qui sont : le ksar
traditionnel, le village colonial et quelques op6rations post coloniales- Ces entit6s sont en

contact avec un axe structurant de la ville : I'axe l" Novembre.
C'est un p6rimdtre qui d6limite non
seulement un cadre b6ti, mais aussi

l'6cosystdme car il prend en charge la
palrneraie et les anciennes foggaras.

Ce p6rimdtre prend aussi la place de

l'ind6pendance qui est class6
patrimoine naturel le 25 octobre 1954

conform6ment i I'article 62 de

I'ordonnance N"67-281 du 20
d6cembre 1967, cela nous permettra de

la prendre en charge.

Notre aire d'6nrde est limit6e au :

. Nord Est : la palmeraie.

. Nord-Ouest : cit6 Belbai Ahmed.

. Sud : ICMA et le stade.

. Sud Est : 20 logs OPGI et 32 logs
sociaux. Figur 3-22 : Carte mmtrant la dalimitatioo dc nocE airc d'aud€.

Sourcc : Cane dtablie par I'autqr.

@
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37 Nadir Marouf ( Lecture de l'espace oasien >r ED: Sindbad-281pages.
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4. Lecture historique : ulledqTiuoruqouue I
4.1 lntroduction :

Philippe Panerai38 dEclare que < La forme urbaine est rm processus continu, si on veut la
d6crire d une p6riode pr6cise, on ne peut n6gliger pour la comprendre, l'6tude des p6riodes

anterieures qui ont conditionn6 son d6veloppement et I'on litt6ralement form6e>.
Timimoune est caract6ris6e par deux grandes phases de croissance historiquement et

morphologiquement identifiables : la croissance continue traditionnelle et la croissance par

addition correspondant d la phase de l'occupation frangaise au d6but du )O(e sidcle.

4.2 Modes de croissance traditionnelle des ksour :

4.2.1 P6riode d'implantation des Ishamawen
< S'implanter sipifie 6tablir une articulation ente le site naturel et le site beti. D3e

Souvent les implantations initiales des

villes sahariennes, ont 6t6 dictees pour
assurer la survie quotidienne, par la
prEsence d'un point d'eau, d'une oasis

naturelle, d'une rade abrit6e, d'un
carrefour de piste ou d'rm lieu d'6change
privil6gie.
C'est le cas de la ville de Timimoune, qui
favorise I'installation des premiers

habitants qui sont les < juifs >. Cette
installation a 6t6 mat6rialis6e par la
construction des Aghrems* : qui sont des

unit6s morphologiquement autonomes,

construisent sur un piton rocheux, entour6

d'un large foss6 < le hfu >, caract6ris6s

par leurs murs de remparts, tels Aghrem
Tazeguerth, Tadmait et Sidi Brahim.
Jean Claude Echalierao, avec ses

investigations arch6ologiques d6clare que

ces Aglrrems datent du XIII, dont
I'implantation est ordonn6e par le r6seau

des foggaras, le vent et I'ensoleillement
(implantation : Nord-ouest). (Voir
Annexe A-l)

4.2.2 P6riode de croissance Intra-muros des Ishamawen

Les Aghrems i Timimoune ont connues deux twes de croissance intra-muros : par extension

et par reproduction. (Voir Annexe A-2).

I
I

4
.l

-*
I

Figure 3-23 : Aghrem Sidi Bnhio, ooyau origind orgenisc eut4u.
d'une Rahbs avcc uo 6ur d. rctnpalt
Solrrcc : R. B€llil : t€s sit5 habitas de Timimomq

trII
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r Philippe Panerai, analyse urbaine,6dition parenthise, Marseille, 1999
3e christian Norberg Schulz ( Habiter, vers une architecture figurative )t ElBroche, 1985.
*Consulter glossaire.
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La croissance par extension :

Avec le d6veloppement de la population

habitant I'Aghrem, de nouvelles

habitations sont construites du c6te de

l'entr6e, le premier mur de rempart

forme la paroi des nouvelles habitations,

et un nouveau mur de rempart est

construit- Parfois on assiste d un
changement d'organisation d'une
organisation centralis6 autour d'une
Rahba i une organisation lineaire le
long d'un Zkak.

I La croissance par reproduction :

Quand la topographie ne permet pas une

croissance par extension ou dans le cas

de nouveaux venus de la m6me tribu, la
croissance se fait par reproduction :

formation d'une unit6 semblable i la
Kasba initiale, dans son organisation sa

forme et son orientation, seul le foss6

s6pare les deux unit6s.

La croissance intra-muros des Aghrerns

se fait dans une direction principale
paralldle d la ligne de demier ressaut du
plateau de Tadmait et I'axe caravanier
( la route des Ksours > et le long du

chemin de la palmeraie < I'axe Al-
Midjour >y'l.

4.2.3 P€riode de croissance Extra-
muros :

L'arriv6 des musulrnans en Afrique du

nord aux XII sidcles, a ramen6 la paix

dans la r6gion de Timimoune, ce qui a

favoris6 un changement dans

I'organisation de I'Aghrem : les limites
ne sont plus pr66tablies ; les nouvelles

constructions se trouvent mitoyennes et

tout autour de l'6tablissement

originel>y'2. (Voir Annexe A-3).

Figur. 3-24 : Croi.s.rE p6. cxt trsb. d'Agbrcm T.zcgEth, TimnmuE.
SeE. : HAOT I S.mir ( Pou, h pr!6.rhrbr d.s ,rchiiecaurls Kiouri.ri.t
€,l i.rrc cal. : crs d. T'mi@u.r. ,.

Figurc 3-25 : AxoDoDletrie d'un Aghrm au ksar dc Timimqrnc
Solnri : Kaci MAHROU& 19t9.

Figur. 3-26 : Eric.slm cxtra-iuum6 i h ffiic d'AglrcE Tlzc$Erh
Sorrcc : HAOUI Samira ( Pour le pres€rvation dcs ,rchitecorEs
Ksouricnncs m terr€ crue : cas de Timimoune D.

'1 Mme HAOUI Samira ( Pour la pr6servation des architectures Ksouriennes en terre crue : cas de
Timamouner.
1' Mme HAOUI Samira ( Pour la pr6servation des architectures Ksouriennes en terre crue : cas de
TimimouneD.
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Nous assistons durant cette p6riode d l'introduction de la technique de Foggara qui contribue
au ddcoupage du parcellaire agricole et qui offre d l'urbanisation future un trac6 d'ensemble
logique et hi6rarchique.

Avec l'arriv6e du wali < Sidi Moussa > de Ouled Said, il y'a eu formation d'un noyau

homogdne < le Ksar ). On assiste i la cr6ation des premiers 6l6ments urbains d 1'6chelle du
ksar :

. La mosqu6e de Sidi Moussa datant du XIII. sidclea3, destin6e d la priere du vendredi.

. Souk Sidi Moussa ayant une dimension d'activit6 commerciale d l'6chelle du Ksar.

. Un parcours culturel qui traverse le Ksar, ponctu6 par des Rahbats et des mausol6es.

Ce parcours pr6sente un itin6raire pour y faire entendre le champ d'Ahellil.

4.3 Modes de croissance Dar addition < P6riode coloniale D :

4.3.1 P6riode militaire : 1901-1903

Au lendemain de la colonisation,
I'objectif du conqu6rant 6tait d'occuper
tout le territoire alg6rien afin d'assurer
un meilleur contr6le de la population.
Timimotme fut l'une des bases de
contrble militaire de la r6gion Touat-
Gourrara-Tidikelt.
l-e 26 mai l90l d I1h00, l'arm6e
frangaise a occup6 la ville de
Timimoune. C'est i partir de ce moment
que Timimoune connaitra ses premidres
transformations urbaines.
La premidre phase va voir les militaires
occuper une position strat6gique :

Aghrem Alamellal qui se situait i
l'intersection des pistes caravaniires.
(Voir Annexe A-4).

Figr 3,29 : Pholo du fort milibir. €t ite I'cx-phcc d'',tr (l9ol - 1903).

Soucc : Archive cap tefiE-

rig'r,r 3-27 : Phoro & la Euv.ll€ Eo6qu& Slti Mou.sr (AStran
Albolr} Au ford L EiEra d. h o6qu& .d.rl.iqlE.
SollrE : MrrE HAOTI Samir. { Po{r l. prllc'Etid d.s &ni.ctrr6
kouicnrEs en tcrE cru8 : c!. dc TimirbuE ,.

FiguE 3-2t : E rholia : placc i l'6chclc du IGa dorn I'rccas cst
drari.lis6 Fr rnE !o.t! €n lr..
SouE : Mn HAOTI S]nita < Poor Ii prtscnition d6 arEhi..rur6
KsollrilrB ar taE cru : css & TitnirDlr '.

'3 M.Barucand < Prospedion dans le Goutrara-Touat ,, p.195
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L'Aghrem fut d6truit, et remplac6 par un
fort militaire congu par la G6nie
militaire. Ce fo( sera le principal
6l6ment ordonnateur de la croissance du
village. Devant le fort, les militaires ont
d6limit6 ,me place d'armes,limit6e au
Nord-Est par le fort et au Sud par des
Ilots commerciaux et d'habitations.
Cette place v6rifie la rdgle de
I'urbanisme colonial qui dit que la place
d'arme doit se trouver d I'intersection de
deux axes principaux : I'axe des Ksours
et I'axe menant vers El Golea.
L'accds i la piste caravanidre menant i
EI-GOLEA (.Bl.B Essozdan) est ponctu6
par une porte mat6rialisant I'en&oit
d'arriv6e et de d6part des caravanes

commerciales. La porte ainsi que les

constructions constituant le Front Nord-
Ouest se verront adopter le style dit <

d' inspiration soudanaisen.

4.3.2 Premidre p6riode civile : 1903-1930
L'installation des civiles va accompagner celle des militaires, c'est e cette p6riode que le
village colonial va s'6riger selon la tradition urbaine coloniale.
Le village de Timimoune comprend les trois (03) 6l6ments importants du trac6 urbain,
expliqu6es par XAVIER MALAVERTI et ALETH PICARD dans leur ouvrage< les villes
coloniales fond6es entre 1830 et 1880 en Alg6rie. > (Voir Annexe A-5).

La r6eularit6 : Comme tous les

a

centres coloniaux, le trac6 du
village de Timimoune pr6sente un
trac6 r6gulateur e1 damier, formant
une trame orthogonale. lrs
dimensions et la position du fort
militaire (120 m sur 60 m) vont
g6n6rer la maille primaire qui fonde
le trac6 du village.
Le oublic (espaces et 6quiDements
publics) : A Timimoune, aprds la
cr6ation de la place d'armes, un
d6gagement dans la partie gauche

du fort va donner naissance i /a
place du Marchi. Elle n'est que le
prolongement au Nord-Est de la
place d'armes dite place du G6n6ral
La Perrine (actuellement place de

I'ind6pendance).

Fisu,! 3-30 : Phoro du ItAb Ersoda! (I$I-lq)3).
Soucc : Aachive cap terre.

FigurE 3-31 : Fhoto montrant l. regularit6 du village colonial
Sourc€ : Archive cap tqrE.
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L'dglise est en retrait par rapport d la
ville, elle se pr6cipite d'annoncer la
pr6sence de la culture frangaise car
c'est le premier 6difice rencontr6 en

venant du Nord @l Gol6a) ou du Sud
(Adrar). A c6t6 c'est le cimetiire
chrdtien qui se situe en face du
cimetidre musulman pour cr6er un
autre point de d6marcation.
Concernant les autres 6difices
publics tels que, la Mairie,l'Ecole, le
Palais de Justice, ils vont ponctuer
I'Avenue de I'Eglise, la rue la plus
importante de la ville coloniale.
A cette p6riode Timimoune tend ri

devenir un p6le important dans le
tourisme saharien, elle fut dot6e d'un
h6tel transatlantique (l'Oasis
Rouge ocluellemenr) le plus ancien
d'Alg6riea sur l'axe inter ksour et

d'un style N6o-soudanais pur.

Les frangais ont valoris6 cette foggara
(la foggara la plus importante dans la
r6gion) en prot6geant les bouches

d'a6ration par garde-fous en maqonnerie

avec des coupoles peintes en rouge.

D'apres la tradition orale, ce fait u$ain
6tait pour la r6ception de la duchesse de

Portugal qui a visite la r6gion ce qui nous

a permis de lancer I'hypothdse que ces

deux chemin6es se pr6sentent comme

6tant la porte de Timimoune.

Fi8ur. 3-32 : Pholo d. l'aglise d L place do marh6. Sourc€ : Cap llrre.

Figure 3-33 : Photo de I'h6tcl Oasis R{xrge. Sorrr€ i Cap terrc.

Figurc 3-34 : Photo des deux ch€rni es de foggaras fomant Ia

nouvcllc Dotte de Timimoune, Source : CaD tefle.

D Les relations entre les differents ouartiers (militaires et civils) : Le village colonial de

Timimoune va se s6parer du Ksar par une ligne de d6marcation : I'axe caravanier <.< inter-
Ksour >>. Se faisant face, le Ksar et le Village format deux systdme distincts vent croitre
ind6pendamment l'un de l'autre.

4.3.3 Deuxidme p,6riode civile : 1930-1950 :

Cette phase se caract6rise par une double croissance : la densification inteme du Ksar d'un
c6t6 et du village de l'autre. Concernant le village, cette croissance est le prolongement des

parties d6ji existantes, avec le franchissement de la limite naturelle : l'axe de la foggara d'El
M'gheir (actuellement le boulevard Emir Abdelkader). La densification de part et d'autre de

cet iD(e, va faire de lui un ( nouvel 6l6ment structurant >. (Voir Annexe A-6).

39r
s Le plus ancien h6tel transatlantique dans le Sahara alg6rien inau8ur€ en 1926.
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C'est la saturation du ksar. Il va
continuer sa croissance en direction
Nord-Est. Quant au village, plusieurs
op6rations vont 6tre effectu6es :

-Construction d'un nouveau fort
militaire dans la partie sup€rieure du
village pour accroitre le contr6le ainsi
pour mat6rialiser la limite du tissu
colonial avec le ksar et avec

l'environnement d6sertique.
-Mat6rialisation d'une ceinture
p6riph6rique du village en passant par
l'entr6e et le boulevard: une nouvelle
limite avec le Ksar et avec

I'environnement d6sertique.

-Creation d'6difice scolaire et sanitaire
en marge du Ksar. (Voir Annexe A-7).

4.4 P6riode Postcoloniale :

Dds 1965, plusieurs op6rations planifi6es
de cit6s- logements sont r6alis6es d la
p6riph6rie du village ainsi que la creation
de lotissements. Ces cit6s sont congues

en rupture totale avec le biti existant et

son contexte, tant sur le plan urbain :

trac6 pr6existant, mode de parcellisation,
de distribution, que flr le plan
architecturale : type dhabitation,
propri6t6s des espaces et leurs
organisation. Le village se trouve,
graduellernent, entour6 cit6s de

logements et des espaces vides.
Au Ksar sous I'effet de la croissance

d6mographique, on a d0 densifier les

logements ; beaucoup ont 6t6

entidrement refait i I'occasion du

branchement de l'6lectricit6, I'eau

courante et de I'assainissement.

Actuellement les Rahbats intdrieures ont

6te transform6es en pidces dhabitation,
on remplace les Khechbas trop flexibles
par des poutrelles m6talliques. Un autre
changement plus douloureux c'est

l'introduction du parpaing et du b6ton.

Figu.E 3-35 : Photo du prEmiddi$eruirE i f ect lL & la ragiod & Gollrtll""
s(xrrc! : Archivc can tcrrE.

FigurE 3-36 : Pho{o d'lm. b.rEE Gr+.rt rD €sp€.. sErt 8rqE i TiDimrE
(b c.nv.r8.E€ d. la rou. v..! Ad.!I.l h Roir. ters a L hoi crird l'
Novefr!) w.c onc irplrrtrtioa n6gliSrnr€ ru tisur edst d
SolEr : Prir. psr I'!uLl[.

FiSure l-37 : Phoao d'uE EnoD o Frplirg au t .t d€ Timit!x)l4.
So0rE : hi.. @ I'rualrr.

/

(Voir Annexe A-8).
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4.3.4 Troisidme p6riode civile : 1950-1962 :
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4.5 Conclusion :

L'analyse historique de la ville de Timimoune nous a montr6 diffsrentes parties r6alis6es d
travers le temps. Sur le plan morphologique on distingue trois formes urbaines : Ksar,
Village colonial et operation postcoloniale.

La lecture du Village montre qu'il existe une logique d'organisation en continuit6 avec celle
du Ksar, c'est-d-dire que, dans ces deux tissus diff6rents, les 6chelles de l'6difice, de I'unit6
et de la cit6 ont un degr6 d'autonomie et consti$ent une structure d6finie et 6quilibr6e. Alors
que les op6rations postcoloniales d6s6quilibrent cet environnement par leur implantation non
6tudi6e et al6atoire.

5 . La structure de Dermrnence :
Il s'agit de l'ensemble des traces et trac6s historiques et des 6l6ments g6omorphologiques qui
ont perdur6 dans le temps et qui doivent 6tre conserves et prot6g6s pour leurs valeurs
cultwelle, architechrale, artistique et historique.
Dans notre cas d'6tude, tous les 6v6nements historiques, les religions et les rites, les modes

de viwe et dhabiter, l'6volution des politiques du territoire, les changernents de la soci6t6

sont enregistr6s sur la ville et le territoire qui portent fiddlement grav6es et superposees les

traces, parfois fortes, souvent i peine visibles partiellement ou totalement effac6es. Ces

traces de permanence, nous les avons regroup6es en traces naturelles ou artificielles.
F Les 6l6ments naturels :

Nous ne les retrouvons pas i I'echelle de la ville mais i l'6chelle du territoire : la lipe
d'escarpement et la sebkha qui ont engendr6 le mode de croissance de la ville et du territoire
(palmeraie) et le systdme de foggara c'est des 6l6ments i haute degr6 de permanence.

F Les 6l6ments artiliciels :
Que nous avons group6 6galement en trac6s et fraces d haut, moyen ou faible degr6 de

permanence, existants, alter6s, partiellement ou totalement effac6s :

r Le boulevard lo novembre (axe caravanier inter-ksour) : 616ment i haut degr6 de

permanence existant, il a jou6 un r6le fds important durant toute I'histoire de la ville.
. [.a route vers Go16a (axe caravanier menant d bled Essoudan) : un 6l6ment i haut degr6

de permanence partiellement effac6, durant les premidres phases de croissance, il joue

un r6le trds important dans la liaison de la ville au territoire.
. La rue Larbi ben M'hidi : 6l6ment i haut degr6s de permanence partiellernent existant.
. L'avenue l'Emir Abdelkader : 6l6ment d haut degres de permanence existant. Elle est

d'origine un ancien parcours de foggara, limite de croissance, devenue un axe structurant

du village colonial.
. Les habitations du ksar : par leur caractdre traditionnel, leur typologie et systdme

constructif, par leurs rapports au site, elles constituent des 6l6ments d haut degr6 de

permanence.
. Les habitations du villaee : les habitations du village par leur typologie traditionnelle et

par leurs mat6riaux de construction originaux, constituent des 6l6ments d moyenne degr6

de permanence-
. Les habitations postcoloniales : certes elles n'ob6issent A aucune logique d'implantation,

leur typologie varie d'une op6ration i I'autre, les materiaux introduits dans la
constnrction d6gradent de plus en plus le caractere de la ville, mais le fait qu'elles
pr6sentent un ensemble de logement r6cent et consid6rable, nous les classons comme des

6l6ments i faibles degr6 de permanence existants.

,/
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Les mosqudes : par I'impact, l'influence et le lien enfre la soci6t6 et la religiorl les
mosqu6es ont un haut degr6 de permanence.

Les cimeti dres : ce sont des lieux de m6moire d haut degr6 de permanence qui existaient
depuis les premidres traces de l'homme et qui existeront toujours dans la ville et dans la
m6moire des habitants.

Les Rahbat : ce sont des espaces d'6change et de communication qui avait un r6le trds
important dans le passe c'est pour cela que nous les classons comme des 6lernents i haut
degr6 de permanence.

Les portes : nous les classons comme des 6l6ments i haut degr6 de permanence car elles
b6n6ficient d'une architecture sp6cifique qui m6rite d'6tre conserv6e parmi les
permanences, comme Bdb Essoudan.

La daira : Ce symbole devient un 6l6ment i haut degr6 de permanence existant.
L'h6tel Oasis Rouse (cenhe culturel Capterre) : son architecture n6o soudanaise , son

Figlr! 3-38 ; Cart & h sEllclw d! Fflrl{tlenc! dc la vilL d. Timimou!. Souce : csn! aaUi. Fr I'ruleut

d6core i I'int6rieure font de lui un 6l6ment i haute degr6 de pennanence.
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6. Lecture morphologique de comnosi urbaine
6.1 Les Dortes fvoir Annexe C-l : Carte des oortes).
F Les portes du Ksar k ksar de Timimoune est dot6 de deux portes monumentales, qui

repr6sentent l'espace de transition entre los habitant du ksar est les 6tranges tels : les

caravanes venant pour le coflrmerce.
F BAb Essoudan : L'entr6e A la piste de Bled Essoudan est ponctu6e par la construction de

la porte urbaine < porte du Soudan > ; pour marquer I'endroit d'arrivEe et de d€part des
caravanes. Construite en 1930, cette porte est de style n6o soudanais.

F Les chemin6es de foseara : Durant la periode coloniale, les frangais ont valoris6 la
foggara la plus importante dans la r6gion de Gourrara < la foggara d' El M'gheir > en
prot6geant les bouches d'a6ration par garde-fous en magonnerie avec des coupoles
peintes en rouge. Ce fait urbain 6tait pour la €ception de la duchesse de Portugal qui a
visit6 la r6gion et qui a resid6 dans I'h6tel Oasis Rouge.

F Porte de Timimoune : Porte urbaine realis6 durant la p6riode postcoloniale. Elle indique
l'entr6e de la ville de Timimoune en venant de la route nationale N" 151. Elle est du style
n6o soudanais.

6.2 Les parcours : (Voir Annexe C-2 : Carte des parcours).
Parcours centralisant d'enversue t€rritoriale: C'est les deux anciennes pistes

caravanidres : la premidre, c'est celle qui relie les ksour du Gourara (actuellement le
boulevard du 1* Novembre) et la deuxidme c'est la piste de Bled Es soudan qui mene d

El-Gol6a (actuellement rue Mohamed Khemisti).
Parcours de d6doublement : Ce sont les anciennes limites du noyau colonial, qui se

transforment en chamidres de dddoublement suite aux extensrons successrves.

Parcours secondaires : Les voies les plus importantes qui traversent le village colonial
tel que I'ancien boulevard de l'6glise (actuellement rue El Aarbi Ben Mhidi), la rue El
AmL Abd EI Kader ponctu6es par le commerce et la rue Mohammed el Atchane. Ces

rues desservent les sous-entit6s.

6.3 Les Pleces et les Rahbats : (Voir Annexe C-4 : Carte des olaces et
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Rahbat).
On distingue les Rahbats suivantes :

D Rahbet Tadmait : C'est la Rahba ou se d6roule Ziara de Sidi Ahmed Othman.
) Rahbet Karkabou : C'est li ou se pr6pare la chaux pour de Sidi Bassid.
) Rahbet Sidi El Mastour : C'est le lieu oir on consomme les repas lors des fEtes.

F Rahbet Tazezuerth : [,a ori on fait sortir le drapeau de Timimoune lors de la Gte du Sboue

(El Mawlid, la IEte de la naissance du prophdte).

) Rahbet Ezerzua: C'est le lieu of on c6ldbre la fdte de Sidi Othman, et ou chante les

Ahellil. On y distribue aussi le pain gras prepar6 dans les fours en terre de Dar Ezziara
donnant sur la Rahba.

) Rahbet El Mechouar : Se situant au ceur du ksar, c'est le lieu of se trouve le sidge de la
Djemaa, et of se font d6lib6rations de I'assembl6e des sages de la communaut6

Ksourienne.
Et les places suivantes :

) Place de I'ind6pendance : Ancienne place d'arme d I'epoque coloniale, situ6e devant le
fort militaire, ses dimensions correspondaient aux dimensions du fort (120x80m). Elle
est c1ass6 patrimoine naturel.

/
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F Place du march6 : Sous forme d'un d6gagement dans la partie gauche du fort. Elle n'est
que le prolongement au Nord-Est de la place de l'independance.

6.4 Les 6ouioements existants : fVoir nexe 02 : Carte des 6ouipements
existrnts).

Le ksar est le lieu de regroupement d'equipements cultuels par excellence (mosqu6es,

mussalas, mausolees et madrassa). Seuls les equipements de la p6riode frangaise qui sont en
retrait par rapport au ksar (6coles et dispensaire) i la marge sud-ouest afin de s'occuper de
ses habitants et faire dilfirser la culture frangaise sans s'int6grer dans la population.
Les activit6s principales de la ville se concentrent dans le boulevard du 1* novembre, ou on
trouve des 6quipements administratifs tels que : la daira, la mairie, la poste, la CNEP, la
BNA, le service d'hydraulique et le tribunal. Nous trouvons 6galernent d'autres activit6s :

-Commerciale : les boutiques le long du boulevard et le march6 couvert.
-Touristique : sidge de I'ONAT, agence de voyage, I'h6tel oasis rouge et l'hdtel lghzar.
-Culturelle : la maison de jeunes.

-Cultuelle : la grande mosqu6e, cimetidre Sidi Boughara et le mausol6e de Sidi El Hocine.
La politique d'implantation postcoloniale a propos6e deux bandes d'6quipements marquant
les limites du village colonial, du c6t6 sud-ouest : le sidge de la suret6 urbaine, la gendarmerie
nationale, le secteur 5ani12i1e, la SNTA, du c6t6 nord avec la limite de la foggara Ifli
Amokrane, nous trouvons: la subdivision d'urbanisme, de construction et de l'habitat
(SUCH), la direction des travaux publics, Sonelgaz, la BDL.
Nous avons 6galement des 6quipements qui occupent me surface trCs importante d la
p6ripherie en termes d'espace : 6coles, lyc6e, h6pital, station de la RTA et la caserne. I-a
politique nouvelle vise d orienter l'utbanisation vers le nord-est et le long de l'axe inter-
ksour, en implantant des 6quipements tel que le lyc6e technique, le CEPA la nouvelle
polyclinique et la nouvelle auberge de jeunes.

6.5 Loqioue de d6couoaee des ilots et 6trblissement des oarcelles :

) Le ksrr:
Le ksar comme tous les ensembles traditionnels, 6chappe d toute doctrine urbanistique. Il est

le produit d'une necessit6 imm6diate, d'une logique de composition assemblatrt plusieurs

Aghrems. L'Aghrem est une unit6 morphologique d6finie par un mur de rempart 6difi6 sur

un piton rocheux et qui s'ouvre ir l'ext6rieur avec un seuil unique afin d'assurer la s6curite.

Il peut 0tre assimil6 i la notion d'ilot du fait de son autonomie formelle et ses dimensions
trds proches de la notion d'ilot. Le plus souvent, nous retrouvons la notion d'ilot dans le ksar
de Timimoune sous forme de groupement d'habitat le long d'un Zkak ou d'une Rahba. La
forme globale aborde plusieurs configurations presque jamais r6guliires.
D Le villree Colodel :

En premier lieu, les genies militaires franqais ont positionn6 le Fort militaire d la place de

I'ancien Aghrem Allamellal. lrs dimensions et Ia position du fort militaire (120*80 m) vont
g6n6rer la maille primaire qui fonde le trac6 du village. Devant le fort, les militaires ont
d6limit6 une place d'armes. Ses dimensions correspondent arD( dimensions du fort.
L'ilot type a une largeur de 25m du c6t6 du Boulevard l" Novembre, afin de se b6n6ficier
de I'orientation d'un maximum d'ilot vers ce parcours structurant. Alors que sur I'autre c6t6,

les ilots pr6sentent une longueur de 50m. Ce trac6 va absorber tous les accidents du site en

s'y superposant (d6formations dues principalement i la foggara El M'gheir). Ainsi les rues

pr6sentent une largeur de 10 - 12.5 - 15 m,

M
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L'Eglise occupe une position
strat6gique : l'intersection du cercle qui
a corlme centre la tour de garde Sud-
ouest du Fort militaire, avec la m6diane
de ce demier.
Durant la deuxidme p6riode

d'occupation civile, nous assistant d un
changement dans les dimensions de

I'ilot. Des ilots pr6sentant les dimensions
de (90*25 m), d'autre (25*25m).
Les ilots dans le village sont en majorit6
A caractdre r6sidentiel, les ddifices
publics se concentrent le long de

l'avenue de 1'6glise actuellement rue El
Aarbi Ben Mhidi.

F Les ilots r6sidentiels : On trouve :

FiguE 139 : S.bafl & l'tryllnl3tbn ArlFis€ ( l90l -1930)
Sol'cc : Clrt atrbla p.r l'.u&u-

I

J
t

L'ilot villas : L'ilot en bande : L'ilot compact :

L'habitation prend toute la

surface de l'ilot (habitation

40% jardin 60%). Elle est
soit au centre ou i la
p6riph6rie de l'ilot et
s'ouvre sur la Djenna par

une galerie d'arcades.

L'ilot est I'association de
deux bandes de parcelles se

donnant le dos. Les bandes
vont subir une subdivision
perpendiculaire donnant des

lots, qui i leur tour, seront
subdivis6s en parcelles, les
dimensions des lots sont
g6n6ralement de : (12,5x12,5)
m ou ( 12,5x l5) m.

C'est un ilot trEs dense
comprenant. La particularit6
de cet ilot est la reprise
d'6l6ments du ksar (rue,

ruelle, Rahba, Zkak, impasse).
Les dimensions des parcelles
que nous retrouvons sont :

(12x15) m;( 12x10) m ; (12x9)

m ;1r2x72,51..

- Les ilots 6difices :

Ils sont g6neralement isol6s et plac6s

dans une position privil6gi6e dans la
ville. [,es 6quipements se localisent sur
des ilots de la m6me surface que les ilots
r6sidentiels (environ 25 sur 60 m).
L'6difice public occupe la totalit6 de
I'ilot, I'accessibilit6 se fait par I'une des

nres p6riph6riques

) Les ilots mixtes :

L'6difice occupe I'ilot partiellement,
I'autre partie comprend plusieurs
parcelles d'habitations. Les habitations
frontales sont accessibles d partir de la
rue sur laquelle elles donnent, tandis que

les habitations les plus recul6es sont
desservies par des ruelles intemes. Les
dimensions des parcelles sont de (10x10)
m ; (l7xl7) m ;(17x8,5) m.

\\
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FigurE l-1O: Scn&n &Iilotmi € du villrsE 6rlonLl.
SolIrE. : HAOT I SlEih < Pot[ h pta*rvrtion dcs .rchit€durs Ksouicffis
atlrr!cE:@&Timimu!.r.
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Chapitre lll : Chapitre Cas d'6tude. Timimoune : Oasis Rouge.

F Les oo6rations Dostcoloniales :

La ville s'6tend dans tous les sens (nord-est principalernent) avec une simple juxtaposition
de plusieurs types de constnrction donnant lieu i une extension h6t&oclite de constnrction
sans rdgle geom6trique precise ni structure coh6rente. Cette partie de la ville a suivi la
logique arithm6tique dans sa composition et sa croissance.

7. Analvse twolosique :

7.1 Le parcellaire :
La ville de Timimoune a vu d6filer sur ses terres plusieurs civilisations d travers son histoire,
ou chaque une d'elle, a laiss6 son empreinte et contribuer i fagonner son visage actuel. Trois
typologies de parcellaire bien distinctes se d6gagent.
F Parcellaire du tissus ksourien :

Pendant [a phase extra-muros et celle de densification du ksar, I'occupation des terres

agricoles respecte le trac6 pr6existant. On remarque les parcelles de forme g6om6triques

rectangulaires allong6es sur la p6riph€rie de la propri6t6 agricole. Elles sont associ6es du
c6t6 le plus loDg, permettant ainsi i un maximum de parcelles de s'6tablir et s'ouwir sur le
Zkak. Ces parcelles peripheriques sont ensuite d6coup6es en parcelles de dimensions
r6duites. Pour la distribution des parcelles enclav6es d'autres chernins naissent (Zkak, et

impasse).

) Parcellaire du villaee colonial :

Dans le tissu colonial la direction du parcellaire est hi6rarchis6e suivant les axes structurants.
Les parcelles sont g6nerulement rectangulaires pour les ilots r6sidentiels et les ilots
d'6difices, tandis que les parcelles des ilots mixtes prennent des formes irr6gulidres.
D Parcellaire du tiszu ooste colonial :

L'orientation de ces parcelles est diff6rente avec celle de la trame coloniale, elle n'utilise les

lipes r6gulatrices de cette demidre que pour d6limiter sa propre surface. C'est des entitEs

totalement autonomes sans stnrcture d'ensemble, separes par des espaces vides.

7.2 Tvpe de biti :

L'6tude de typologie de bAti se fait sur 3 parties selon les tissus existants dans la ville.
> Bati traditionnel : il existe deux types :

. Type 1 : Habitation composite : Caract6ris6e par un espace lin6aire organisateur ( le

Sabat >. Le cas of la Rahba occupe une position laterale, elle ne joue plus son r6le
organi56lsur'. On remarque la forte relation entre I'escalier et le Sabat. (Voir Annexe 03).

. Type 2 : Habitation i Rahbat : Caract6ris6e par un espace organisateur et distributeur <

Rahba > et entouree par des espaces polyvalents, on remarque une forte relation entre

I'escalier et la Rahba. (Voir Annexe D-1).
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) Bdti colonial (Oasis Rouse) :

( L'h6te1 Oasis Rouge >, appelE transatlantique lors de son inauguration officielle en 1926.
Il est dot6 d'un style n6o-soudanais avec dans laquelle chaque pan de mur, des halls, est

sculpt6 de haut en bas d'innombrables figures g6om6triques en arabesques ou en frises. Il
s'agit sans conteste, d'un 6difice architectural qui b6n6ficie d'une publicitd intemationale.

Le bAtiment 6difi6 en terre pis6e ocre rouge a 6t6 achev6 en 1917 et baptis6 sous le nom de

bAtiment de subsistance militaire de Timimoune. La lecture des plans initiaux laisse

apparaitre une forme de croix indiquant les quatre points cardinaux. (Voir Annexe03 : Plan

du Capterre). (Voir Annexe D-2).

/



Chapitre lll : Chapitre Cas d'6tude. Timimoune ; Oasis Rouge

F Biti oostcolonial : (Exemple de Cit6 Belgraa). (Voir Annexe D-3).
Avec l'eau courante, l'6vacuation des eaux us6es, salle de bain, sol carrel6, l'habitant
ksourien se trouve dans un espace qui lui est 6tranger, et d qui la famille Ksourienne, essaye

de s'adapter. Ceci est lisible i partir des differents changements et transformations qu'opere
l'habitant Timimouni sur son logement :

- Changement d'entr6s afin de retrouver la transition de I'espace public d I'espace priv6.
- lntroduction de toilettes d'invit6s.
- Personnalisation des espaces ext6rieurs par I'implantation de petits jardins.
- Introduction de nouvelles actiyit6s.

7.3 Etat de biti :

La d6termination de l'6tat de

conservation de cadre biti de l'aire
d'6tude nous aidera i fixer 1a nature

des op6rations au cas par cas :

-Bonne etat : 86%
-Moyenne 6tat : llYo
-Mauvaise 6tat : 3%

Deld nous sornmes arriv6s e 6hblis
le plan de structure urbaine ci-
dessous.

Figur. 3-41 : Cart d! l 6rat du bad i Timimou... SourEc : c.rt arabli. p.r I'aut u

7.4 Svnthise : << Plan de structure urbaine >r
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Chapitre lll : Chapitre Cas d'€tude. Timimoune :Oasis Rouge

7.6 Bilan de diasnostic :

La -..il!e riarinruueut riche
histoire, soD irchitect!
rsbruisure et soa paysag existeace des poches vidu eu plein
(fogEEra peheraie), L erirde de Ie uilte-
especeE publics de rzlerrrl
mosquie, uausokie, - . . )

Le boul.,.zrd &r l. rstce 
prrcellaue du tisgu kso'rrieu u'est

carinaliEr inter-kEo,r, " "i-,-:.i ,11e""-T au anr'eau du

impoftaace dus lr .-iu. aoou"t'td 
l- [ol'e,,bre'

la liri<6r4 lr lipe de croigs
ddm:reatinrn errte le tissu trar

htissu ca,ateoporaiu
)dgrddatisE d'dtet de !a foggara.

C sncesEetiou de; actitites
le long du boulenerd l= lo
qul ertle ua ddsdqdlibre €EEJ

r;ccuhn'rrte forrre:le et

le reste de la i'iile. rcLitecr.:rale due i l'i:rtoduc:icr d:
'eiles constrlrctioas horg €r:trelle

lout la fcrure et le uretrilru :ont
xogiues i urtoaaemeut-

F
- 

I I 
-

Ruptse eutoe les 3

tissus ile la rille de lirla place de I'iadipendance qur penl sa

tissrr Lsoruiea, Ie tissu 661idou historigue.

tissu postcolouiale.
I I T : I
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Chapitre lll :Chapitre Cas d'6tude. Timimoune : Oasis Rouge

7.7 PDAU de Timimoune : (Voir Annexe E).
Selon le PDAU de Timimoune : (p76)
< L'agglom6ration de Timimoune est compos6e globalement de 02 entit6s nettement
distinctes, l'une concerne le tissu traditionnel l'autre forme structue qui juxtapose le tissu
traditiormel de c6t6 Est et qui s'articule par rapport e I'artdre principale RN51. >

ks actions d mener sont :

. La cr6ation de la continuit6 au niveau des axes forts de I'agglom6ration qui le CWl73,
l'axe perpendiculaire d ce dernier et sa liaison avec la RN5l.

. La cr6ation d'espaces de jonction avec ses axes qui seront caract6ris6s par une nouvelle
structure renforc6e par un certain nombre d'espaces communautaires libres et amenag6s

r Le renforcement de I'aspect r6sidentiel de cette partie qui justifiee par I'importance des

programmes des cooperatives immobiliires pr6vues de ce c6t6 de I'agglom6ration.
. La cr6ation d'une voie de contournement dont le point de d6part est I'intersection vers

le ksar de Zaouiat el Hadj Belkacem et dont le point de jonction avec la RN51 est la
limite du pdrimdtre de la zone d'activit6 et avant la centrale 6lectrique. Celle-ci sera

contoum6e du c6t6 postErieure.
. La zone d'activitd connaitra une extension du c6t6 nord est.
. Un pfimCtre de zone industrielle sera prew sur I'axe de la RN51 du c6t6 de

l'agglom6ration secondaire de Taoursit.
. Les zones d prot6ger : [.a palrneraie, le r6seau foggara (servitude de l0m), le r6seau MT

(servitude de 13m), une zone de protection contre les nuisances qu'induire I'a6roport.

E.l Pr6sentation de l'air d'intervention :

Pour v6rifier notre hypothdse, nous avons opt6s d'intervenir sur l'axe structurant de la ville
qui est le boulevard du premier Novembre ce dernier constitue la figure urbaine majeure de

la ville de fimimoune (ancienne piste des caravanes) et a perdu sa valeur suite aux

interventions contemporaines qu'il a subit.

8.2 Sch6ma d'am6naqement :

De ce constat, nous sorrmes arriv6s i 6tablir les recommandations suivantes
) Dans le tissus ksourien :

. Preservation, mise en valeur et revitalisation du ksar.

. Rdhabilitation du cadre bdti kaditionnel.
D Dans le centre de la ville :

. Homog6n6isation des materiaux et des techniques de construction avec
normalisation srylistique

. Renforcernent de la centralit6 et recomposition du boulevard du l" novembre.

. R6cup€ration de la place de I'ind6pendance (ex place d'arrne).

. Mise en valeur de la foggara et mise en avant de servitudes pour sa pr€servation.

. Assurer une meilleure articulation enEe les differentes entites de la ville.

. Revalorisation des boulevards l'Emir Abd el Kader et le boulevard 20 Aout.

. Mise en valeur des fagades urbaines qui donnent sur le boulevard I " Novembre.

. Renforcement du p6le de convergence 6mergeant par des activites mixtes et
6quipements pour assurer un 6quilibre fonctionnel de l'urbain.

. Restructuration du quartier (cit6 350 et cit6 Hassi Saka) et son articulation avec le
noyau colonial.

49

8. Intervention urbaine :
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cst un axc importanl uvoc lo boulcvard du prcmicr Novcmbre.
! Subdivision de la grandc entitC I en sous entitCs selon les dldments de grandes valeurs historique

sur le boulcvard et qui sont la r6sultante de I'intersection de ce dernier avec un parcours de
dddoublement Avenue Amir Abd Kader (les 2 chemindes qui ont une grande importance dans la
composition urbaine notamment [e village colonial et le mausol6e Sidi El Hocine).

Aotrl t;t rie il\('0ll

Subdivisions des sous €

o
Subdivisions des entit6s

Pole de conv€rgence

Grande entit6 I

Grande entitd 2

,l,l
lt
tt;

-=
-,

- II
i:

} Sousentit6l: -R6cuperation de la place de l'ind6pendance.
-Revalorisation du mausolde Sidi El Hocine en le consid6rant comme un point de
perspective par rapport au teneplein de cette sous entit6.

D Sous entitd 2: -Revalorisation des chemines qui repr6sentent une porte urbaine du village
colonial.

-Le boulevard au niveau de cette sous entite s'oriente vers cette porte urbaine.
F Sous entitd 3 :-L alignement du boulevard par rapport aux fronts des ilots du ksar.

-Crdation des espaces publics, des aires de jeux et des espaces verts sur le
boulevard.

tn lon:lt.l

I R6cup6ration de la place de l'ind6pendance
aI Place Aire de ieux Jardin

Sous entit6 3Sous ent ?sous ent it6 1

F Projection des ilots dans les poches vides qui obdissent d la structure pr6existante.
! Rdhabilitations des fagades qui donnent sur le boulevard par la projection des galeries d'arcades

afin de cr6er une continuitd de systdme paysager sur le boulevard.
P Cr6ation d'un p6le de convergence d l'intersection du boulevard avec le boulevard 20 aout.

36me intervention

Cr66tlon d'u n polnt de convergenceo
- 

Projectlon des llots
,- Projectlon des talerle

Renforcement du point de convergence cr6d par la rdcupdration du terrain du marchd-foire (le
PDAU propose de le rdcup6rer et I'am6nager en espace vert ).
Dans le but d'assurer une continuit6 morphologique avec l'existant, la structure de ce terrain doit
se conformer au trac6 r6gulateurs dict6 par son entourage de ce fait nous avons :

r f ilot moyen du village colonial (50 x26 m) constitue le module de base pour pouvoir diviser
notre terrain en une trame rdgulidre rappelant le trac6 en damier du village. L'unit6 de base de
cette trame est de (13*13m) c'est-e-dire la moiti6 des ilots frangais. Cela va nous permettre
d'avoir des parcelles r6gulidres en rapport avec le cadre urbain de la ville.

. Prolonger les deux axes perpendiculaires (l'ancien boulevard de l'6glise actuellement rue
Aarbi Ben Mhidi et une voie existante de la cit6 Belbai Ahmed).

L'intersection de ces 2 axes donne naissance d une place publique c'est une r6interpr6tation des
espaces public dans les deux tissus : La place'de I'ind6pendance qui se situe d I'intersection des
deux axes caravaniers et la grande Rahba situie d I'ext6rieure des lghamawen.
Projection de quatre portes urbaines monumentales dans chaque c6td de la place centrale inspir6
de BAb Essoudan qui donne sur la place de l'ind6pendance et l'exemple de la place d'Adrar qui
elle errqsi ccl marnrr6 ncr nne n^rfF dqnc nhqnrrc chnrrfiscemenf dc wnie
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I
rrou tcvnro tl, lloul).
I ln ccnlrc nrult ilirnclionncl ulin cl'oll'rir unc vnriCtC dc cornrncrcc ct sutislirirc los bcsoins tlcs
huhitunts rl court ct long tcrnrcs.
l'ro.icction d'un hirtcl vu la vocation de la villc do'l'inrimouno (touristiqur:). l.a partioularit6
dc cct h6tol cst d'ollrir des sorvices aux clients ainsi qu'au public (piscinc ouverte au public
dcs houtiqucs ouverte sur la place centrale).
l,cs ilots dddids aux habitations sont sur des voies secondaires soulignant ainsi le niveau
rdsidenticl, oe programme d'habitat permet la r6interprdtation de I'habitat ksourien et
coloniale.

(rdme intervention
La rdinterpr6tation des 6ldments de fort degrd de permanence dans les ilots a 6t6 faite comme
SuIt

Pour les ilots d6di6s aux dquipements, nous nous sommes inspirds des Aghams organis6s
autour d'une Rahba.
En ce qui concerne les ilots d6di6s aux habitations, l'Aghams organis6 le long d'un Zkak
6tait la source de notre influence.
Chaque unit6 habitat est dot6e d'un jardin.
Nous avons opt6 pour la compacit6 du tissu r6sidentiel afin de limiter les ddperditions
thermiques et par la suite limitff les besoin en climatisation surtout durant la saison d'6t6,
Cela a 6tait inspir6 de l'organisation Ksourienne.
La projection d'un espace vert communautaire sur les deux axes secondaires.
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Chapitre lll : Chapitre Cas d'6tude. Timimoune : Oasis RouBe.

9. Le choix du tvpe de proiet architectural :
Suite aux analyses et lectures faites sur la ville de Timimoune, on a conclu rm manque
d'activit6 de loisir, de d6tente et du commerce surtout celui destind i la pratique artisanale,
ainsi que pour la vocation touristique de la ville. Notre choix de projet s'est focalis6 sur un
(( centre multifonctionnel > accompagrd d'une place urbaine d l'6chelle de la ville, afin de
revaloriser la mixit6 fonctionnelle et sociale sur l'axe I 

o novembre qui relie les trois entit6s
de la ville (ksar, village colonial et op,6rations postcoloniales).

10. Recherche th6matique : CMF :

10.1 Ou'est-ce ou'un CMF ?

Etiologiquement le mot se d6compose de :

) Centre : Point dot6 des actives dynamiques. Lieu ou diverses activit6s sont group6es.
> Multi : Plusieurs.
) Fonctionnel : Qui repond d une fonction d6termin6e, bien adapt6 i son but.
Le multi fonctionnalisme est une tendance i la cr6ation d'6difices ou d'ensemble remplissant
des fonctions multiples. L'ddifice multifonctionnel, c'est le cadre qui englobe les fonctions
principales de la vie humaine. Il rernplisse d lui seul plusieurs fonctions. A l'int6rieur de
cette enveloppe chaque fonction trouve son espace specialis6 avec ses caract6ristiques propre
qui peuvent 6fre d'ailleurs des caract6ristiques de polyvalence ou de flexibilit6.

10.2 Le r6le du CMF:
Ils rendent I'espace urbain plus agr6able et diversifi6. Ils repondent aux besoins
essentiellernent urbains (rencontres, achats, ventre, gestion,...etc.) et donnent i la ville sa

dimension contemporaine. Ils permettent de viwe une vie urbaine nouvelle, tous en offiant
la possibilit6 de rencontre de diffdrent tranche d'6ges.

10,3 Exemole international : CMF de Mecque (Arabie Saoudite) :

D Pr6sentation du orojet :

Il est realis6 dans le cadre de la r&rovation de tout l'espace qui entoure la zone de Masdjid
El Haram. Le projet est accessible par: 13 accds pietons et 3acc6s mdcaniques.

ts Volum6trie
Le projet est un monobloc divis6 par
un axe de sym6trie (la rue int6rieur) en
deux ailes, d'autres volumes en
d6grad6 pass6 verticalement sur la
base. Les ailes se croissent vers 1e sud

et le tous se termine par un seul
volume (semi-cylindrique).
) La faqade:
La base d6veloppe horizontalement or
utilisant des arcs afin d'assurer la
liaison visuelle avec l'exterieur-
Les tours d'habitation et I'h6tel : son

trait6s par des 6l6ments de base
verticaux. Les tours habitation sont
trait6es par des mouchabiah en bois.

Figure 3-45 : Photo du CMF de la Mecquc.
Sourc. : Gal€rie de Cmgle mq-
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Chapitre lll : Chapitre Cas d'6tude. Timimoune : Oasis Rouge.

-La salle de oridre < Mousalah >> : La surface est 1788M'? elle se compose des sanitaires.
-Oum el Koura : Ce village se

trouve au-dessous des toun
d'habitation, il pr6sente 463

villas.
-Tours d'habitation : Ils sont
repartis en deux rang6s de part et
d'autre.
-H6tel : Occupe le volume demi
cylindrique. Il comprend une
grande salle polyvalente pour
conf6rences et 602 chambres et

suites, restaurants, des bureaux et
des salles de soins.
-Parking : Deux 6tages sous le
niveau de la route, sa surface est

de 24535m2.

m
lrtrmt 39 %

Htlrl2!J 7.

Cmmm16'7%

fth dt pritn ?,6 ri
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Figurc 3-46 : Sch6ha d'orgaoisation du CMF de la Mecquc.
Soilrce:.

10.4 Exemple national : Centre multifonctionnel de Sidi Brahim (Annaba) :

F Pr6sentation du proiet :

Le projet est implant6 i Sidi Brahim, la wilaya d'Annaba. Il est t'engeant d'un axe routier
qui mdne vers le centre-ville (RN44). L'6difice occupe une surface totale d'environ 2000m'?

de plancher. Le projet est accessible par deux accds pi6ton et un acces m6canique.
F Le plan de masse :

Les parkings occupants les surfaces

importantes. Ils sont organis6s d'une
fagon d dominer I'equipement. Un
espace urbain (placette) qui assur6e la
continuit6 de l'espace ext6rieur et
participe d l'animation de

l'environnement.
F La faoade :

La fagade pr6sente une sym6trie
frappante. On distingue deux masses

apparentes par leurs volumes et
hauteurs. Les fois premiers 6tages

constituent un espace public. La tour
de quatre 6tages (espace priv6). Le
bdtiment est caract6ris6 par une

architecture post modeme.

Figure 3-47 : Fapde du centc multifonctionnel de Sidi Brahift.
Source:.
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Les arcs utilis6s et le verre color6 nous rappelle l'architecture musulmane.
L'accds est marqu6 par des arcs monumentaux d l'6chelle du Haram.

F Etude fonctionnelle :

-Le commerce : Le commerce est reparti sur 1es trois premiers 6tages : RDC le long d'une
galerie.
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F Etude fonctionnelle :

Le RDC : Comme activit6 au plan du RDC, on a le commerce qui donne sur le hall
int6rieur permettant I'exposition sur toutes les fagades extffeur de l'6quipement.
I dre 6tage : Il est organis6 d partir d'un espace central qui est la terrasse du restaurant,

Ce niveau comprend des activit6s calmes : bibliotheque, informatique et langue. Les
espaces de d6tente, restauration s'organisent en p6riph6rie.

. 2h" 6tase : Les diffErents espaces du 2eme 6tage s'organisent autour de I'espace
central. [,a surface de ce niveau est retr6cie par rapport aux premiers 6tages. Cet 6tage

comprend des espaces locatifs sous forme des cabinets pour : m6decin, avocat,

architecte.
. 3dme 6tage : Etage technique pour la tour qui porte quatre niveaux.
. 4dme 6tase : Il comprend des surfaces pour bureaux libres : entreprises, promotions

immobilidres, bureaux d' 6tude.
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10.5 Conclusion :

Suite i I'analyse thernatique faite au pr6alable sur les CMF et en s'inspirant des exemples,
on va introduire/ batrnir, les 6l6ments suivants dans nou'e conception architecturale :

! Avantage:
Ce qu'on a pu retenir d travers cette recherche th6matique c'est :

-Le socle .' les deux projets comporte un socle avec un soubassement sous forme de galerie,
ce qui donne au projet une unit6, et un alignement avec les axes structurants.
-Les espaces accueil et r6ception : il est recommand6 de les situ6 au RDC et doivent avoir
une hauteur importante et un traitement sp6cifique.
-Repdre : les trait6s projet repr6sentent un repdre pour la ville, vu leurs position strat6gique
et leurs gabarit, avec un traitement d'angle de I'ilot.
-La mixit6 :-les projets comporte une diversit6 de fonctions hi6rarchis6s (du public au priv6).
F Inconv€nients:
-Conflits de circulation entre les usagers des divers commerces et ceux des bureaux.
-Le programme des deux projets ofte des habitations i titre priv6 sans avoir pr6venir un
moyen de circulation priv6.

S5

l---

I

I

I

j-l

,_ J_

;4

T_

r
L

I

I l^.r-. I1----.1---------- -.1...
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I 1. Prosramation :

< Il n'existe pas de loi pour la cr6ativit6 architectwale seulement le dessin de I'homme pens6

et 6quilibr6, qui marque son interpr6tation historique de la vie dans le temps pour servir les

autres hommes >> Alvarez Augostino.

11.1 Prosramme ouditetif :
F Accueil : est I'espace de transition entre la ville et l'6quipement. A partir de li on peut

acc6der aux diff6rentes activit6s du projet. Il doit 6he trait6 en cons6quence de telle sorte
que I'individu puisse s'orienter, s'informer et se diriger vers le lieu voulu.

F Service gestion et logistique : son r6le est de gere administrativernent l'6quipement :

Decision, ex6cution, location, facturation, coordination, organisation des conf6rences et
Colloque. Il joue le r6le d'interm6diaire enhe les locataires et les services ext6rieurs. Ainsi
que l'entretien de I'ensemble des biens matdriels de l'6quipement toute en prenant en charge
le confort et le bien €tre de client.
F Echanees et communication : therne principale du projet c'est un lieu de croisement entre

les diffErents publics ftquentant l'6quipement. Il est compos6 de principalement de
bureaux et des agences.

Bureau ; c'est I'espace majeur indiquant I'identit6 de l'entreprise. L'environnement de
travail doit 6tre en accord avec les besoins mat6riels et les exigences budg6taires .Chaque
am6nagement d6pend de multiples paramdtres qui sont important ayant un impact direct sur
I'ambiance cr6e au travail. Ils comporteat un mobilier special tels : cloisons, poste de
travail... toutes ces forme doivent allier ergonomie efficacit6 et puret6 des lignes.
Salles de r6union : vaste salle assez 6clair6 , meubl6, sert de r6union pour les diff6rentes

enEeprises. Endroit of les partenaires se rencontrent alin d'6tudier et d'6laborer leurs

travaux
Cabinet m6dical : salle assez vaste pr6we pour soins m6dicaux et soins dentaires. Elle est

composE de : salle d'auscultation -salle de soins dentaire - salle d'attente.
) D6tente et loisir : ce sont les diff6rentes fonctions qui font introduire le public dans

l'6quipement et qui permettent de lui assurer une meilleure rentabilit6 .EIle se traduit par
rois activites principale, dont : la consommation , le commerce et la d'etente.

[,a consommation : Espace de consommation, de rencontre et de convivialit6 ou les gens

viennent pour profiter d'une bonne cuisine qu'il soit haut standing ou de type rapide ou
m6me de type local (plats traditionnels). tr comporte deux parties essentielles :

-La salle : contient des tables, dispos6es d'une manidre non rigide, regroup6es selon les

besoins par exemple d6jeun6 d'affaire.
-La cuisine : elle se devise en : cuisine chaude, cuisine froide envoie des plats retours de la
vaisselle sans oublier le chambre froide et autres r6serves et espaces de rangement. La
ventilation est importante et doit etre m6canique avec des aspiratoires au-dessus chaque
point de cuisson.
Exposition : Salle of I'on expose les produits de diff6rentes entreprises (produit artisanal) et

I'exposition d'cuwe divers (tableaux, sculpture). L'eclairage a un r6le important du moment
of c'est lui qui ett en valeur les objets exposes. Ces espaces ont besoins d'une grande

flexibilit6.
Commerce : s'exerce dans des boutiques ou se tient un commerce de d6tail des produits
artisanaux, vCtements,. . . etc.
Aire de ieux : se compose des espaces ou s'6tend I'action, I'influence d'une personne, d'une
collectir.it6 dont : la salle dejeux, les cybers caf6, les salles de gym...etc.
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Surface totale du proiet 5000m'?

Surface RDC 3600m'?

Surface l" 6tage 1000m'?

Surface 2eme 6tage 400m'z

1 1.2 Prosramme quantitstif :

12. Choix du site d'intervention :

L'ilot s'6tend sur une surface de 5000m'2. Sa fagade principale est orient6e d un naud qut

sert d'interm6diaire entre deux s6quences cl6s 6tablies dans f intervention urbaine. Le naud
et la resultante de I'intersection de deux axes importants dans la ville :

-Le boulevard lo Novembre : un axe centralisant de valeur historique. Il regroupe les 3

diff6rents tissus constituant la ville.
-L'axe 20 Aout qui relie deux nouvelles extensions de la ville.
Aussi notre choix a 6t6 motiv6, car on voulait revaloriser I'axe qui desserve la majorit6 des

6quipements lors de la periode colonial (l'axe de l'6glise i l'epoque), cela nous permettra

d'assurer la continuit6 et la logique avec le tissu existant.

Espace
Accueil Hall d'accueil 27Om2

Service gestion et
logistique

Bureaux de gestion au total 25Om2

Salle de r6union 80m'
Echange et communicati on Agences Agence de Voyage 50m'

Agence d'assurance 5Om'z

Cabinets Cabinet d'Architect
5Om'?

Cabinet d'avocat 3Om'?

Cabinet notaire 30m2

Bureaux Bureau d'une grande
entreprise

70m2

Brueau d'une petite
entreprise

55m2

D6tente et loisir Consommation 2 Restaurants
Salon de th6 80m2

Fast food 70m2
Cafet8ria. 70m'
Glacier 45m2

Commerce Magasin 210m2

Magasin 90m2

9 Boutiques
kiosque 25m'

Aire de jeux 2Salle de jeux 2r60m'z

Cyber caf6 60m2

Garderie d'enfant 60m'z

Exposition Salle d'exposition 210m2

s1

Activit6 Surface

50m'
Cabinet dentaire

2+ 110m2

9*50m2



Le volume de d6part est un cube. La soustraction d'un volume au niveau du socle pour crder une petite
Rahba A I'dchelle du projet. Cette demidre fera la jonction entre I'espace public (la grande Rahba) d
'dchelle de la ville et I'espace priv6 d l'6chel1e du projet. Ainsi on poura materialiser I'une des

iaractdristiques du ksar : la hidrarchisation des espaces.

pol

0trpe2
La division de volume en 2 parties Principales :

.Le socle occupe la partie Nord-ouest orientie vers le boulevard 1"'Novembre et la partie Sud-ouest
lrient6e vers I'axe 20 Aout. Ainsi on garde I'alignement au niveau de ces axes importants.

'Le volume sup6rieur presente une plus grande hauteur (R+2) au niveau de la partie orientde vers le
[@ud.

cette 6tape nous allons traiter le socle par une galerie qui fera le tour du proj et du c6td des voies
ques ainsi que sur la grande Rahba. Elle est prolong6c par un retrait de 3 mdtre au niveau du

e, et elle aura pour fonction la d6serte de l'activitd commerciale.

on de plusieurs accts selon I'importance des situation :

'accds principal sera orienti vcrs le nttud. Il est mat6rialis6 par une ddgradation de portes allant de
'6chelle monumental au niveau de la villc j'.jusqu'd l'echelle architectural au nivcau du projet.

'accds secondaire seront au niveau dcs deux autres voies (un des accis au niveau de l'axe l"

cette 6tape nous avons produit unc Cldvation d'un volume cubique au
u sup6rieur de notre projet. Ce volume sera orient6 sur le neud et il
la plus grande hauteur du projet I 2m pour faire de notre proj et un

3
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bre et l'autre au niveau de I'axe 20 aout).
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13.2 PIan de masse :

D Biti : L'espace bati comprend tout ce qui est espaces habitable. C'est le volume en lui-
m6me celui-ci s'6ldve en R+2, limit6 par I'axe centralisant 1t novembre au Nord-ouest
et I'axe 20 aout au Sud-ouest et par la petite Rahba i I'Est.

) Non Biti : L'espace non biti comprand la petite Rahba avec une ambiance rappelant la
ville de Timimoune : Arcade autour du projet, peinhre de couleur ocre, banc d I'image
des doukanats au ksar.
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13.3 Lecture des plans :

Le projet forme une entitd a Rahba i l'image des Aghrem organis6es autour d'une Rahba.
Nous avons s6par6es les parties publiques des parties priv6es, les parties calmes des parties
dynamiques, les parties de consommations des parties de jeux. Donc on a opt6 a des

s6parations bas6 sur la tranche des usagers : partie ir usage de grand public (boutiques, aire
de jeux) et la partie A usage de public specifiques (entreprise, agences) (voir annexe 01).
Notre projet remplit plusieurs fonctions :

La prernidre fonction au niveau du RDC qui englobent les activit6s de d6tente et loisir
(boutiques, salle de gym, salle de jeux, espaces de consommation...etc.), ainsi qu'une
terrasse am6nag6 pour I'espace de consommation. (voir annexe 1- I ).
Les services d'6change et de communication au 1 er niveau (bureaux de fonction lib6rale,
agences, entreprise,... etc.). (Voir annexe 1-2).
Le 2eme niveau est d6di6 pour les bureaux de
gestion du projet. (Voir annsxs | -l).
) La circulerdon :

La circulation horizontale : est assur6e par :r La galerie commerciale en RDC : tourne
autour de du projet, avec des galeries et un
pircours principal reliant les deux accds
secondaire, i l'int6rieur du projet
sup6rieur la circulation est sous forme
d'm Zkak dans les Ksours.
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Timimoune : Oasis Rouge.

La circulation verticale est sous forme de
. Deux escaliers colimagons en b6ton arm6. Ils

sont d'usage public positionn6 face d l'accds
principal du projet.

. Un autre escalier U en terre, d'usage priv6
pour le personnel occupant de la gestion.

. Une rampe douce de 1Yo, qui sera le principal
moyen de circulation verticale de distribution
des diff6rents boutiques, elle sera d6di6e d la
partie publique du projet. Elle nous a p€rmet
de se b6n6ficier de deux avantages :

Assurer l'accds aux 6tages sup6rieurs pour les
personnes handicap6s.
Cr6er une balade architecturale a I'interieur
de notre projet ceci va nous mat6rialiser le
p:rooure des visiteurs i travers les diff6rens
espaces et leurs perrnet d'acc6der aux 6tages
tous en passant par des boutiques.
Cette rampe desservira jusqu'au lq 6tage car
ce demier et le RDC sont d'usage public
tandis que le 2eme 6tage est destin6 pour le
personnel de la gestion du projet. Le long de
cette rampe il y'aura des niches pour
l'exposition murale et elle aboutira au 1o
6tage i un espace d'exposition permanente
afin de laisser le visiteur dans l'ambiance de
mixit6 fonctionnel (commerce, exposition,
moyen de circulation).

13.4 Structure:
Pour ne pas alt6rer I'image globale de la ville et dans le but d'6viter les probldmes
d'incompatibilit6 du mat6riau choisi avec notre contexte d'intervention, nous proposons une
structure mixte :

! Une stmcture en b6ton arm6 (poteaux, poutres, portiques) pour les espaces publics face
d l'accds principale du projet : la rampe, l'accueil, les escaliers publics...etc.

D Une structure en murs porteurs avec de la brique de terre < Galba >> pour les ailes du
projet.

. Les 6l6ments de comoosition r svstdme constnlc-tif en tere'
La < Touba )i : c'est une brique de terre produite artisanalement dans des moules de
15*15*30 crn, s6ch6 au soleil penrlant une p6riode de 4 i 5 jows en 6t6 et de 15 i 20 jours
en hiver. Le < Toub >> : c'est un matdriau obtenu par malaxage d'une argile assez plastique
avec du sable de dune et de I'eau, il repr6sente le mat6riau de fabrication de la Touba.
Le oalmier : il est utilis6 dans sa totalite :

Ja < Khechba D, tronc, que I'on sectionne en deux ou en quatre selon son utilisation
-le < Djrid > : ce sont les branches du palmier.
-le < Kemef > : ce sont ces grandes queues triangulaires d la base des feuilles.
-le < F'dem )) : ce sont les extr6mit6s effeuill6es des tiges des palmes.
Technioue con de la terre :

-Les fondations : pour les r6aliser, on creusejusqu'au bon sol et l'on d€pose de la pierre dans
l'excavation jusqu'i une hauteur de 1Ocm du sol au minimum.
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-L€ mw: c'est une association de << Toubate > appareill6es de diflErents manidres li6es avec
du mortier < Toub r>. Les murs ont une 6paisseur minimale de 50 cm puisqu'ils sont porteurs.
-Les ouvertures : c'est la << Khechbas > quijoue le r6le de linteau. Selon l'6paisseur du mur,
on utilise deux ou trois demi-khechbates.
-Le plancher : Afin d'assurer une distribution des efforts se rapprochant le plus possible i
celle des planchers existants, il est pr6f6rable de construire des planchers en bois dans bois
dans les bAtiments. La structure des planchers prEvue sera la suivante : ils seront construits
en poutres de 8-l4crn de largeur, 16-24cm de hauteur, espac€s de 70-l00cm. Entre les
poutres, au niveau de 6cm environ depuis le cot6 inf€rieur de la poutre, on passera des
planches, sur lesquelles seront pos6s les sous couches du plancher et la couche de finition,
variant selon la fonction de la pidce.

13.5 Facades:

<< I-a fagade est une
protection, un lien entre
l'int6rieur et l'ext6rieur,
elle doit apporter lumidre,
air et vue >. (Rewe
T.A.N'332-Fagades).

Notre projet comportera
deux types de fagades :

Des facades Int6rieures :

-

. Des faeades ext6rieures
Elle comporte enveloppe
solrs forme d'un
moucharabieh. Ce

traitement sert de protection
du soleil surtout pendant la
saison d'616. (Occultation

bbl,

Sous forme d'arcade en

RDC et un traitement
similaire aux fagades

ext6rieures. Elles bordent la
petite Rahba du projet.
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L'accds principale du projet
est orient6 Nord-Ouest. Cette
orientation permet de dirig6
l'6quipement vers le neud. Il
est mat6rialis6 par une porte

monumentale i l'6chelle de la
ville. Cette porte se d6grade
jusqu'i l'obtention de l'accds
effective i l'6chelle du projet.

Ce fait urbain nous a permis de
pr6senter une meilleure
illustration sur la contribution
du projet architectural dans la
composition urbaine.
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Conclusion g6n6ralg. Timimoune: Oasis Rouge.

Conclusion G6n6rale :

Le centre historique de la ville de Timimoune associant le ksar et le village colonial,
fait face aujourdhui i de nombreux d6fis majeurs. Pour la pr6servation de ce demier qui se

trouve dans un 6tat de d6gradation dvolutive, perdant ainsi ses qualitds urbaines du fait de la
rupture morphologique entre les trois diflErents tissus (ksar, village colonial et tissus post
colonial). Ce qui se manifeste par la perte d'une image d'ensemble coh6rente ; celle-ci se

dissipe laissant apparaitre celle d'une rupture et d\rne discontinuit6 architecturale engendr6es
par I'introduction de nouvelles constructions hors 6chelle. Ces demieres dont la forme et le
mat6riau sont diff6rents par rapport aux formes et mat6riaux originels, traduisent une rupture
morphologique et fonctionnelle due, principalement, au des6quilibre existant entre les trois
parties.

Tout au long de cette 6tude est apparue f importance des facteurs physiques,
notamment des conditions d'irrigation, et les cons6quences sociales, 6conomiques et
d6mographiques qui en d6coulent.

Notre pr6occupation majeure fut de toucher du doigt les questions de revalorisation
wbaine en zones de juxtaposition entre le tissu colonial et traditionnel ot, la conciliation
entre ancien et nouveau et €ntre tradition et modernit6 se pose de fagon embl6matique.

Les r6sultats de notre travail nous ont permis d'affirmer notre hypothdse concernant
la revalorisation du boulevard du ler novembre qui se pr6sente comme l'une des r6ponses d
la probl6matique de la rupture progressive entre Ie centre historiques et les extensions de la
ville.
Nous avons constat6 i travers cette recherche l'importance du fait historique dans la
formation et la transformation de I'architecture de la ville.
Nous avons suivi une m6thodologie de travail qui consiste i lire lhistoire dans le but de
ressortir les 6l6ments de permanence qui servent de points d'appuis pour le nouveau projet.

Nous nous sornmes inscrits dans une ddmarche visant i interpr6ter les structures
preexistantes pour am6liorer les conditions de I'organisation urbaine.
Etre modeme ce n'est pas rompre avec son I'histoire, sa religion, sa culture...etc. mais c'est
d'adapter le nouveau aux principes immuables pour continuer le processus de formation et
de transforrnation d'une ville.
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Notre travail, m6rite d'Ctre ernichi par des travaux ax6s sur I'aspect socic
6conomique car il ne suffit pas de reconstruire le cadre biti uniquement, au risque de tomber
dans l'ceuwe mus6ale au d6triment des usagers ; c'est pourquoi nous recommandons
d'Elargir le champ d'intervention grice d des actions privil6giant cet aspect (socio-
6conomique).
Ce m6moire cherche A reintroduire I'id6e du contr6le de la production urbaine dans la ville
existante-
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5. M6moire collectif : < Projection d'un nouveau p6le urbain place du march6 et

densification et recomposition du front urbain Boulevard Amir AM el Kader>. Encadr6
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KSAR : pluriel KSOUR, village fortifi6 d'habitat saharien, peut correspondre i une seul
forteresse sur son piton rocheux, ou i plusieurs avec leurs extensions respectives.

ERG : formation dunaire (ex : I'erg occidental).

REG : plaine couverte de sable et de cailloux plus au moins roules (ex : Reg M'guiden).

SEBKHA : d6pression compldtement aride, st6rile et saline.

DJENNA : nom arabe, signifiant paradis. Ici, c'est le nom que prend la palmeraie.

DJRIDE : Palme sdches utilis6 dans la confection de la haie (voir d'une Afreg) et dans la
composition des toinrres des maisons.

FOGGARA : galerie souterraine servant i captwer l'eau souterraine et I'acheminer par
gravite vers l'ext6rieur correspondant au point le plus bas.

SEGUIA : canal acheminant I'eau de la foggara aux jardins.

KESRIA : petit bassin fagonn6 en argile, limit6e par un peigne primaire appel6 << mechta >,

ce peigne partiteur, taill6 dans le grds.

RAHBA : mot arabe d6signant uD espace communautaire i ciel ouvert (plage) de forme
sensiblement carr6e ou rectangulaire a echelle de I'habitation, il d6sipe I'espace ouvert
central de l'int6rieur, dans ce cas en Z6ndte AMESTENDEH.

ZKAK :, Appellation locale de la rue au Ksar, un parcours lin6aire qui se ramifie en

impasses, c'est un espace long et couvert, dont la forme et ses ramifications 6voluent en

fonction des changements des accessibilit6s et la transformation du parcellaire.

DOUKEIYETTES : bancs en magonnerie r6alis6s contre un mur, Tidoukanines en Z6ndte.

LE SABAT : passage lin6aire totalement couvert, donnant aux habitations.

AIIELLIL : groupe de chant local et sp6cifique d la r6gion du Gourara.

ZAOUIA : chaque cheikh s'installant i Timimoune fond sa Zaouia, pour y enseigner la
parole de dieu, et aussi la mosqu6e pour la pridre.
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Annexe A-l : P6riode d'implantation des Ighamawen. Source : carte dtablie par l'auteur
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Annexe A-2 : P€riode de croissance Intra-muros des Ighamawen, Source : carte itablie par I'aul
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Annexe A-5 : Premidre pdriode civile : 1903-1930. Source : carte 6tablie par l'auteur.
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Annexe 4-6 :Deuxidme p6riode civile : 1930-1950. Source : carte 6tablie l'autr
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