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R6sum6

L'drude de la composition du Ksar constitue le ceur de l'approche analytique

de l'espace public d'abord et de l'espace prive notamment la maison. Dans le

but d'en identifier les variantes d'en connaitre les raisons, les objectifs qui ont

men6 l'homme de cette region d s'adapter et d viwe dans une nature aussi

aride et difficile. Et pourquoi pas d'en tirer les legons pr6cieuses d'une

architecture vemaculaire venant du g6nie d'un 6tre humain qui a d6cid6 de

faire de I'un des lieux les plus hostiles son habitat et qui a r6ussi d le dompter.

Ce m6moire est l'aboutissement de deu anndes de recherche et d'exploration

en vue de r6colter des connaissances sur non seulement les technique et les

materiaux construction utilise dans le ksar, mais aussi le style architectural

urbanistique adopte par nos anc6tres dans la region de il y'a de cela des

mill6naire au Sahara Alg€rien, plus particulierement dans la ville de Djanet et

plus precisernent dans le Ksar d'ADJAHIL.
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I. INTRODUCTION :

Le patrimoine, dans toutes ses formes, constitue le socle de base du d6veloppement

de n'importe quelle soci6t6. Il repr6sente l'identit6 tenitoriale et sociale, qui compose,

ir la fois, I'origine et I'avenir de la nation- Le patrimoine b6ti, en particulier, est la
forme la plus manifest6e, du fait de son inscription sur le territoire, sur le paysage et

dans I'esprit collectif de la soci6t6. C'est une v6ritable essence ?r pr6server.

Ce genre de patrimoine est luln6rable i plusieurs facteurs naturels et humains,

mais la m6connaissance de son importance est le facteur le plus fatal. L'une des

raisons, pour laquelle le patrimoine bdti risque de perdre son importance aux yeux de

la soci6t6, est bien le fait de n6gliger et d6laisser ses abords. A partir de la premidre

moiti6 du XX" siecle, une appr6ciation de ces espaces particuliers 6tait n6e dans

I'objectif de prot6ger la visibilit6 des monuments et sites historiques et de I'unite

architecturale entre le monument et ses abords. Cette nouvelle vision transformer4

rapidement, en une autre r6flexion bas6e sur la pr6servation d'un cadre biti, qui se

pr6sente comme une image particulidre, un paysage urbain significatifet representatif.

Dans l'immensit6 des espaces d6sertiques et face d l'hostilit6 de I'environnement

I'homme a toujours us6 de fins stratagdmes pour survivre dans les milieux les plus

extremes. L'ensemble du Sahara alg6rien est parsem6 d'6tablissements humains

traduisant ce dispositif d6fensif contre la nature et les hommes : les ksour-

Les ksour sont ces imprenables forteresses 6rig6es sur les grands parcours

caravaniers qui reliaient le Nord au Sud de l'Afrique sub-saharienne. Leurs diff6rents

dispositifs d6fensifs ont suscit6 l'int6rdt des chercheurs quant d leurs origines

hisoriques, leurs modes de construction et les coutumes des groupes ethniques qui les

credrent. Ces ensembles architecturaux et urbains sahariens sont des composants du

patrimoine historique alg6rien. I

t nl i Mahmqr, < Contribution d l'elaboration d'ue typologie " umronique" desksour dans le

Gotlrara >,lnsarriyat / ,:'r-"t ,llEobgne), 5l-52 | 201l, mis eo ligne le 15 janvier 2015, consult6 le l6
novemb,re 2017. IIRL : http://insaniyat.revues.oryll2766; DOI : 10.4000/insaniyat-12166
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Depuis la decouverte de l'architecture du M'zab et sa richesse, I'ensemble des

6tudes se sont toum6es vers cette r6gion si particulidre et ont donn6es de I'importance
i une architecture moins dense car diss6min6e sur les vastes territoires sahariens et

donc inaccessible ou ne formant pas d'effet de masse, sans doute parce qu'elle sont
moins parlantes ou inexpressives pour ceux dont le regard est habitu6 i des

compositions architecturales et urbaines bien plus 6labor6es, que celles qui pourraient

apparaitre au profane plus grossidre et moins ouvrag6e.

II. Tvnolosie architecturale :

La typo-morphologie est une m6thode d'analyse qui aborde en mdme temps la
morphologie urbaine et la tpologie architecturale, elle combine entre l'architectwe et

I'urbanisme. Saviero Muratori (1910-1973) pose l'analyse typo morphologique comme
pr6alable au projet.

I1 aborde la forme urbaine par les types d'6difices qui la composent et leur
distribution dans la trame viaire. Plus pr6cis6ment, cela consiste i penser en termes de

rapports la forme urbaine (trame viaire, parcellaires, limites, etc.) et la typologie c'est-

d-dire les types de construction (position du bdti dans la parcelle, distribution inteme,

etc.) Les types s'inscrivent ainsi dans certaines formes urbaines plus que dans d'autres.

La typologie est l'un des fondements les plus precis du projet architectural. Nous

pourrions dire qu'elle est, exprim6e ou non, I'essence centrale m6me du projet de

l'architecture (de son projet unique en quelque sorte).

Le terme de typologie intervient de plus en plus frequemment dans le discows
architectural. Dire cependant d'un projet qu'il appartient ou pas d telle ou telle <

typologie > n'6claire pas forc6ment 'obj ectif critique que I'on voudrait ainsi

poursuirre. En effet, la plupart du temps le terme de < typologie > fait appel

indiff6remment d rme r6f6rence formelle, d un contenu, comparable ir une p6riode

historique donn6e, ir I'analogie d'un systdme constructif, etc. Dans cette direction, le
jugement se pare d'une terminologie qui n'annonce pas de nouvelles observations,

mais reste limit6 d une d6marche conventionnelle d'analyse comparative. La typologie

est rm mode de classement d'objets. Ce mode est d6termin6 par la recherche m6me des

filiafions pr6cises, ascendantes et descendantes, que les objets entretierment entre eux.

Ce sont ces filiations et leurs ramifications qui constituent des classes dont [e type

serait l'invariant. Mais cet effort patient ne se bome pas i d6crire une linguistique

g6n6alogique que I'on pourrait assimiler ir une linguistique architecturale historique ou
g6n6tique.

2
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La recherche typologique interprdte les objets dont elle se saisit. Elle est par

cons6quent une herm6neutique. Elle d6crypte, en les codifiant, les objets

architecturaux pour les regrouper selon des classes hypothetiques. Curieusement, la
recherche typologique a pour but de retrouver les ( types g6n6rateurs > (abstraits) de

s6ries de formes qui, elles-m6mes, se pr6sentent comme des < moddles )) concrets.

Ainsi les obj ets de son 6tude sont des < moddles > concrets, les seuls visitables, a]ors

que les finalit6s qu'elle poursuit sont des ( types > abstrais, invisitables si ce n'est i
travers quelques moddles plus coh6rents que les autres : les arch6types. Toute la

diffrcult6 de la recherche typologique est de traduire i travers la permanence de

certains moddles une anteriorit6 primaire qui les domine et qui en est comme la
<matrice>, pour reprendre la ddfinition quatre m6riennes.2

l. Principes de lecture :

La forme de la ville se compose de deu 6l6ments (structures) fondamentalement

diff6rents :

o Les infrastructures de la ville : qui sont :

- Le site [ui-m6me

- La trame viaire
- Trame parcellaire

. [,es superstructures de la ville : qui sont les 6l6ments mdmes d'occupation du

sol :

- Le bAti

- l-es espaces libres

2. Les objectifs de lecture:
- De faire une 6valuation critique de la forme des tissus et des organismes

urbains.

- D'identifier des permanences structurales associ6es i I'identrt6 culturelle des

lieux et des contraintes relatives d la conservation du patrimoine bdti et des

paysages culturels.

- De d6finir des mesures de contr6le des transformations du cadre bdti et

d'encadrement des projets d'intervention.

3. La lecture topologique :

Caract6rise les rapports entre les 6l6ments selon leur positronnement r6ciproque

d'un espace d6crit :

2 Lamuniere, Jean-Marc : Le classement typologique en architectwe, Habitation : Revue trimestdclle
de la section romande de l'Association Suisse pour I'IIabitat, 6l (1988) P6.
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Entre deux places d6crit leurs positions relatives :

Eloignement-Proximit6-Continuite-Inclusion

Entre deux places d6crit 6galement les possibilit6s de liaison ou de

commuri cation entre elles :

Discontinuit6 (absence de liaison) -Continuit6 (liaison directe ou indirecte)
La lecture g6om6trique

D6crit les figures qui dessinent les espaces et leurs proportions les uns par rapport aux
autres. Elle comprend :

- La typologie des formes

Les rapports des figures - les rapports de directions

o La lecture dimensionnelle

Elle d6crit les dimensions des espaces et leurs proportions les uns par rapport aux

autres

III. L'ARCHITECTURETRADITIONNELLEEN

Selon G Lenclud, les termes de tradition et de societ6 traditionnelle sont associ6s

d la pratique de I'ethnologie qui cherche dans les formes traditionnelles de la vie

sociale. En Ethnologie, le terme "traditionnel" contribue d la consolidation d'un cadre

de r6f6rence intellectuelle constitu6 par un systdme d'oppositions binaires
(tradition/changement, soci6t6 traditionnelle/soci6t6 modeme). 3CH. Norberg-Schulz

souligne que < le terme tradition indique qu'une figure continue de repr6senter

quelque chose de g6ndration en g6n6ration >a

l, Caract6ristiques de I'habitat traditionnel en Alg6rie :

L'habitat traditiormcl compose la plus grande partie dc l'environnement biti dc l'homme.
I'analyse de la conception et de l'utilisation de cet habitat font apparartre pleinement toutes

les richesses. La somme exlraordinaire de connaissances technique (particulidrement en

termes d'economie d'energie et de matoriarlx) de possibilite d'adaptation contenue dans

l'habital haditionnel fait partie du patrimoine humain.5

I G. Lenclud : La tradition n'est plns ce qu'elle etait... . Rerrre terrain No 9, octobre 1987), PP.I l0-123.
4 CH. Norberg-Schulz : L'Art du lieu, Architectue et paysage, perrranence et mutrations. Edit. Le
Moniteur 1997. P.201
5 Akchiclre. Z. (2Ol l). Etude de comportement d'rme cheminee solaie en ure de l'isolation thermique,
Mdmoire Presentd pour l'obtention du dipl6rne de Magister, universite kasdi Merbah Ouargla. Page 21.
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On peut distinguer principalement l'habitat traditionnel urbain ou rural, qui repose

d'une part sur le nombre d'individus ainsi que sur la localisation ; d'autre part sur les

activlt6s. Notre cas d'6tude 6tant le rural compact, on se penchera donc sur ce type
dans le paragraphe suivant. Dans I'espace m6diterran6en comme en Alg6rie, les gestes

des soci6tes pr6c6dentes sont grav6s < I'espace est la r6sultante et le produit des

activit6s sociales. > Henri Lefebvre, (1981). Ces populations sont rattach6es d la terre,

d I'agriculture a i l'6levage, d la vie en communaut6, au partenariat et d I'entraide,

cela s'est refl6t6 sur la production de type de figures au niveau du territoire rural.

a Habitat M'Zab :

A 600 km au sud d'Alger, est un plateau de calcaire d6coup6 en vall6es et ravins

qui s'enchev0trent les uns dans les autres sous forme de filet, c'est une entit6
geographique et un fait culturel particulier. En effet l'implantalion de la soci6t6

ibadite, des le d6but des Xldme sidcles dans cette r6gion hostile et aride, r6sulte d'un

acte volontaire d'6pargner leur religion des menaces de l'ennemi. Mais le d6fi pour

rendre vivable un tel milieu suppose, une gestion de l'espace et une architecture

sp6cifique pouvant traduire mat6riellement les structures complexes de la societ6

mozabite, de son mode de vie et de a pens6e.

' A_*'."'d.*''

a

//nt
La casbah d'Alger La casbah d'Alger

Le site a 6t6 determinant dans sa formation car lhistoire de la m6dina est celle de

son site se caract6rise par sa situation par rapport i son environnement riche en

ressources de toute nature indispensable i l'6tablissement humain. I1 est vrai que la
m6dina d'Alger, a subi le mdme sort histoire que les pays m6diterran6ens en g6n6ral

a I'Afrique du nord en particulier. Les ph6niciens inaugurdrent, ainsi la venue d'une

5

T

n
I
j

I

>=:



PREMIER CHAPITRE:

chaine de colonisateurs, compos6e de romains, vandales, byzantins, arabes, espagrols,

ottomans et fran9ais.6

7

Habitat traditionnel Aurassien :

Fruit d'me symbiose ancestrale entre un site aux caprices nombreux et une

profonde identit6 culturelle, le mode d'habiter dans les d6cheras Aurassiennes est un

des demiers t6moignages, encore v6cu, d'une organisation spatiale ancestrale. Toute la

symbolique de la relation homme lieu de vie demeure encore pr6sente dans toute sa

diversit6 et son originalit6.

6 Atek A. (2012). Pour une reinterpretation du vemaculate dans l'architecture dumble, oas de la

casbah D'Alger, m6moire pour rnagister, universit€ Mouloud Mammeri Tizi{)uzou. Page 70.
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Vieille citadelle berbdre, l'Aurds a l'originalit6 d'une position de transit, formant

une barridre naturelle entre les hauts plateaux constantinois et le Sahara, sur laquelle

viennent buter tous les nuages qui arrivent du nord. << Ce massif imposant surgi entre

le Sahara et les Sbakhs, les voyageurs le d6couvrent de loin, le considdrent toujours
avec une religieuse curiosit6, comme le mw derridre lequel il se passe quelque

chose>>7

':B- L g
.j

I'

.:; .,,- >
I

,{

L'architecture Traditionnelle De Kabylie

La r6gion de Kabytie renferme de magnifiques sites et paysages parmi lesquels le

massif montagneux du Djurdjura et la vall6e de la Soummam qui recdlent de

nombreux villages habit6s par une population de culture berbere. Ces villages

presentent des maisons dot6es d'une architecture t6moignant de la culture et de la

m6moire collective de la soci6t6 qui s'y est 6tablie depuis maintenant plusieurs siecles.

L'architecture traditronnelle kabyle, telle que construite par nos anc€tres, r6pondait

d une certaine logique constructive. C'6tait une architecture 6volutive, elle se

transformait lentement au fur et d mesure des besoins des occupants ; elle pr6sentait

notamment I'avantage de ne pas d6naturer le paysage. La richesse de cette architecture

est ind6niable eu 6gard aux potentialit6s qu'elle offre.

? Sarnia ADJALI HABITAT TRADITIONNEL DANS LES AURES Editions du CNRS p.271

7



PREMIER CHAPITRE :

ry. Notion de la tyoologie architecturale en Ale6rie :

l-es techniques de la m6thode typo-morphologiquc sont souvent utrlisees pour class€r et

ordonner les nombreuses productions architechrales et saisir leurs variations au cours de

l'histoire. N6anmoins, leur exploitation ['ds large est entachee pa Ie traitement superficiel et

r6ducteur donl elles sont I'objet. Pour cela nous nous sommes atleles d la recherche des q,pes

d'habitat en lue d'une classification des ksour. L'approche lpologique permet de deceler les

m6canismes de formation et d'dl'olution des productions architecturales, en les replagant dans

leur conlexte spatial et temporel specifique.

On peut distinguer principalement I'habitat traditionnel urbarn ou rural, qui repose d'une part

sur le nombre d'individus arnsi que sur la localisation ; d'autre part sur les activites. Notre cas

d'dtude 6tant le rural compact, on se penchera donc sur ce twe dans le paragraphe suivant.

Dans I'espace rrditerraneen corlme en Algerie, Ies gestes des soci6t6s pr6cedentes sont

grav6s < l'espce est la resultante et le produit des actir.ites sociales. > Henri lrfebvre,
(1981). Ces populations sont rattachees a la terre, d l'agriculture et a l'6levage, d la vie en

communaute, au partenariat et a I'entraide, cela s'gst refl6te sur la production de type de

figures au niveau du territoire rural.

8
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L'architecture ksourienne est n6e de la coexistence des modes de production

appartenant i des p6riodes historiques bien d6finies. Cet environnement est Ie rdsultat
d'un processus continu qui a impliqu6 les capacit6s de la societ6 a se concevoir, se

planifier, se construire et se maintenir dans cet espace geographique aride. Cette

architecture est donc rm espace concret qui doit 6tre le support de r6f6rence pour

toutes les r6alisations d venir- L'architecture du projet patrimonial d6passera les

contraintes formelles et techniques pour i nouveau insuffler la vie dans ces lieux. 8

Les villes-vall6e ou ville-ksar s'inscrivent dans des processus d'urbanisation qui

6chappe d la modemit6. Ce sont des villes gonflantes qui se caract6risent d'un
6talement urbain qui pousse au d6frichement de leur biosphdres et place ces ksour

dans un processus de patrimonialisation qui palie ir la centralisation des ksour sur
leurs villes. Ces villes-oasiennes telles que la vall6e du M'zab, Laghouat ou enmre
Adrar en Alg6rie.e

De par seule son architecture, la ville doit r6v6ler sa logique. La morphologie

urbaine permet d'appr6hender la structure du bdti et de ses 6l6ments structurants par

une s6rie de types et le processus de gendse de la ville se lit au travers de ses

diff6rentes phases historiques de croissance et de destruction. Notre recherche met en

exergue I'importance d'inclure d l'analyse typologiquelo [a dimension de l'amplitude
culturelle et historique d travers l'onomastique des espaces, miroir de l'ancrage des

pratiques spaJiales et des modes d'habiter de la population autochtone. Ce travail sur

la toponymie (essentiellement berbdre et arabe) la relation de l'architecture au mode

d'habiter et I'appropriation de I'espace habitable sont deux 6l6ments cl6s i ajouter aux

6l6ments de la typification depassant ainsi la vision caricaturale des cit6s sahariennes

r6duites d de simples < manifestations formelles >>.

8 llLli Mahrour, < Contribution d I'dlaboration d'une q'pologie " umronique" des ksour dars le

courara 
",lnsaniyat 

/ .r(;t -/[En ligne], 5 t-52 | 201 l, mis en ligne le l5 janvier 2015, consulte Ie 16

novembre 2017. URL : http://insaniyatle]ltns.orgll2T66; DOI : 10.4000/insaniyal.l2766
e Nesrine Si Amer. Les villes kouriennes. 2015. P3
ro En refirence d I'analyse typologique contemlnraine de l'ecole italierme des armees 1960 et
appliqude par Panerai e1 Castex en ddvelop,pant un point d€ !'ue syntaxique et structuraliste rompant
avec la traditio[ esthitisante de I'histoire de l'art taditionnel.
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PREMIER CHAPITRE:

l. D6finition du mot Ksar :

Le mot se prononce <<gsar >>. C'est une alt6ration phonique de la racine

arube qasr qui designe ce qui est cout, limit6. C'est i dire un espace limit6, auquel

n'a accds qu'une certaine cat6gorie de groupes sociaux. C'est un espace confine et

r6serv6, limit6 d I'usage de certains. Le ksar (pl. ksour) est un grenier. mieux encore

un ensemble de greniers bien ajust6s.

2. Rappel historique:

Il est surprenant de voir naitre le ksar au XIe siecle comme le pr6conisent de

nombreux historiens. En effet les am6nagements judicieux dont il dispose, la
technique qui le fonde, sont trop parfaits pour une institution qui vient de voir lejour.
Les historiens ont r6solu l'apparition du ksar par l'invasion hilalienne qui a contraint

les Berbdres, i quitter la plaine pour se replier dans la montagne et les emplacements

fortifies. L4 sur des pitons quasi-imprenables, ils se seraient barricad6s dans les

villages fortifi6s qu'ils auraient fait construire.

Le site est choisi selon les possibilites de d6fense militaire et la disponibilit6 des

ressources en eau, condition qui assure la cr6ation de palmeraies indispensables i
I'installation humaine. La taille du ksar est en fonction des capacites nourricidres du

terroir. Quand il est capable de se d6velopper pour recevoir le croit d6mographique, le

ksar se d6multiplie. Certains 6crits relatent qu'une fois la croissance d6mographique

depasse les capacites de la mosqu6e, il convient d'en 6difier une autre au sommet d'un
pion et de fonder une nouvelle ville autour d'elle.

La fonction du ksar est essentiellement agricole. A l'origine, c'est un grenier

collectif qui sert de lieu d'ensilage des c6r6ales, des olives, des produits de betail, c'est

aussi un lieu sfr oir les objets de valeur sont en s6curit6. Il faut ajouter d cela que le

ksar ir un c6t6 s6curitaire car il demeure d'm grand secours, pour repousser les

razzieurs et fventuellement s'y r6fugier en cas de besoin.

Le sol sillonn6 par les cows de I'oued" est affect6 ir la v6g6tation et d

l'am6nagement des palmeraies, alors que le monticule rocheux est design6 pour

l'implantation du Ksar.

L'image en perspective que le Ksar offre au regard est celle d'une masse bAtie

dress6e sur un piton rocailleux, qui s'impose par son ordre serr6 compos6 de maisons

agglomer6es harmonieusement. Au point le plus haut, le minaret, dress6 vers le crel,

annonce la ville et la protdge. Il en est le garant et le systdme nerveux. Par son

ordonnancement et son aspect compact, le ksar traduit la coh6rence et la cohesion de

son corps social.

10



La palmeraie

3. Ksour types :

o Morphologie du Xsar :

organisation spatial du Ksar :

Certains ksour sont consid6r6s comme de veritables cites

en raison de Ia densite de Ihabitat et de l'anciennete de

I'installation des lignages, Ce mode de vie a un impact

manifesk sur la conception, I'organisation spatiale et
fonctionnelle du ksar.

En effet on y fouve des habitations sen€es les unes

contre les autres et entour6es dtn mur de protection, qui

utilise parfois la fagade exlerieure des maisons, avec

deux ou plusieurs portes. De plus, on observe I'existence

d'une mosqu6e et d'une place (rahba).
lfigur{: 6 : I-'horirontalit6 et la compacita des

constlurtkrrs er'Iaghit

Figure ? : ('onstruction rn piorr(

k ksar est entour6, en gen6ral, d'rm sir (rempart). Parmi les principales caract6ristrques

dcs ksour se trouvent les fortiEcalions.

Les mat6riaux de constructions :

Pour les materiaur de conslruction le ksouriens a fait appel

i son milieu.

ks plus anciennes constructions ont 6te edifiees en pierres,

I'argile comme materiau de construction n'intervicnt que

par la suite.

De manidre gdn6rale, lhabitation est en mws porteurs,

assez 6pais. La poutraison est faite de troncs de palmiers

ll
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PREMIER CHAPITRE:

(khashba) et les plafonds sont constitu6s par un

Clayonnage de palmes (rid). Les troncs d'arbre constituent les poutres. ce qui expliquc la

largeur ii peu prds commune a toutes Ies pieces (2 metres 50 environ)

I.igurc 7 : (;airss d( palmior juxtrpos( ller tle p:rimict's

4. Les monts des ksour :

Partie occidentale de I'Atlas saharien, les monts des ksour s'6tendent de la frontidre

Alg6ro-Marocaine jusqu'au djebel Amour. Ce nom leur vient de la quarantaine de

villages fortifi6s qu'on y rencontre. Ils y t6moignent, entre les hauts plateaux et le

Sahar4 parcourus par les tribus nomades, d'un peuplement s6dentaire trds ancien.

12
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DEUXTEME CHAPITRE:

Wilaya de OuarglaI. PRESENTATION DE LA VILLB DE
DJANET:
r. Situation :

La vall6e de Djanet, principale oasis du Tassili Ajjer, est

situ6e d l'extr6me Sud-Est de l'Alg6rie. Elle est d environ
1079m d'altitude.

Elle es approximativement ir, 420km de son cheflieu de

Wilaya ; illizi ; ir 1464 de Ouarg.la et d 2200km de la capitale
Alger.

La commune de Djanet est limit6e par les frontidres
libyennes ir I'Est, la commune de Bordj El Haouds d I'Ouest,

la wilaya d'Illizi au Nord, la frontidre nig6rienne au Sud et la
wilaya de Tamanrasset au Sud-Ouest.

dia.ot

2. Accessibilit6:

La commune de Dj anet est travers6e par la route nationale n" 03 qui assure la liaison

Nord-Sud. A cette route se greffent deux chemins de wilaya (CW 501 et CW 275) qui

d6bouchent, respectivement, sur la Libye, passant par Tinelkoum, et le Niger.

L'accessibilit6 d Djanet se fait 6galement par la voie aerienne, l'aeroport se trouvent

d la zone d'extension d'Iferi.

3. Donn6es naturelles et physiques :

a. Relief et morphologie :

La vall6e de Djanet se compose d'une plaine plus au moins large, qui est le lit d'Oued

Edjerou, elle est bord6e i l'Est (rive gauche) par les granites et les schistes du socle

pr6cambrien, et i I'Ouest (rive droite) par les gr6s du Tassili. Ces gr6s et roches du

socle constituent des pentes tres rardes qui se transforment par endroits en falaise le
long de l'oued. Cette morpho-structure engendre trois contraintes : les crues, l'6rosion

et les dunes.

13
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DEUXTEME CHAPITRE:

. Les crues : Elles entrainent la destruction de tout ce qui se trouve sur le lit d'oued ou

sw les a{fluents. Elles repr6sentent donc une contrainte trds importante.

. L'6rosion : EIle est occasionn6e par les falarses et les pentes trds raides aux abords de

I'oued. Elles se manifestent par des chutes de pierres qui constituent un danger pour

tout am6nagement en contre bas de ces falaises.

. I*s dunes: Le d6placament du sable, sous l'effet des vents, peut causer

l' ensabl ement des zones

b. Hydrogeologie et hydrographie :

Les eaux souterraines d Djanet se pr6sente sous trois formes

. La nappe superficielle d'Oued Edjerou d une profondeur de 3ir 7m

. La nappe des grds, plus profonde que la pr6c6dente, et peu perm6able, i padr
de laquellejaillissement les sources au pied de la falaise Ouest, sur une longueur

d'environ 2km ;

. Lanappe profonde du continental intercalaire.

. Les eaux de surface, quant i elles sont tras r.res: un important r6seau

hydrographique sillonne la r6gion et se remplit d l'occasion des pr6cipitations

et des crues.

. L'Oued de Djanet part de l'Assaki au Nord pour se perdre dans l'erg d'Admer
au Sud.

. Il porte d chaque endroit le nom de la r6gion qu'il traverse. Ainsi, on l'appelle

Oued Djerroud (ou Oued Djanet) au niveau de la vall6e de Djanet, Ifni puis In
Debieme.

. Etant de formation jeune, l'oued a la capacit6 de drainer la totalit6 de ['eau

recueillie dans le plateau. Son parcous peut etre divis6 en trois parties '. la mne
d'alimentation, la zone d'exploitation (l'oasis) et la zone d'6pandage qui se finit
dans le Tegharghart.

. Au Nord de cet oued se raccorde un ensemble d'affluents (Tefdest, Tassetouf et

Tamrit). Ces demiers drainent I'eau depuis la falaise tassilienne et la r6gion de

Tamrrt. En cas de crue, la hauteur de I'eau peut atteindre lm de hauteur.

c. Le climat :

Etant donn6 la position de Djanet, entre l'erg d'Admer et le plateau du Tassili, le

climat y est agr6able en comparaison avec celui du Sahara Central.

l4



DBI.DilEME CHAPITRE:

Les temp6ratures : Elles peuvent varier d'une vingtaine de degr6s entre

I'hiver et l'6t6, et entre lejour et la nuit. Elles s'abaissent trds rarement en

dessous de z6ro. Le graphe ci-dessous r6sume les temp6ratures maximales,

minimales et Mensuelles.

mABr mtnr

J6N FEU MFB AUFr rl|AI JUIN JUIL 6OU SEPT OCT NOU OEC

l'igurel0
SouI(r

I omp{.rrture ririrnal et ma\imal dr ltt rdgir}n do l)jancl
tt eur.net/climat-r illc-l).I-l

Les pr6cipitations : Les pluies sont trds rares et trds faibles. La moyenne

enregistr6e est de 20mm par an. L'6t6 est la saison la plus sdche alors que

durant Ie printemps, les pr6cipitations sont relativement importantes.

LEUOCA6EUA.NET

H

ItrI . Liili
JEN FEU IIlfiB ftUB MFI JUM JUIL NOU SEPT OCI NOU OEC

I.-igurrl I : prcdpitntioD\ danr lI tcgi{m dc I)irnet
r.nctlclirnat-!ill I

L'humidit6: Le climat de Djanet est un climat sec, I'humidil6 est d 0%.

a Les venb : Les vents dominant sont les vents Nord-est. Ils sont fr6quents

dix mois de l'ann6e. Entre le mois dejuin et de septembre, ceux sont les vents

d'Est qui sont les plus importants alors qu'en octobre et novembre ceux du

Sud. Les vents de sable soufflent un peu moins de neuf mois par an.
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DEUXTEME CHAPITRE:

4. Apergu Historique :

La r6gion de Djanet est habit6e depuis Ie Neolithique, elle est fond6e au Moyen Age
par les Touaregs. Des populatrons de chasseurs-cueilleurs se sont install6es on

I'abondance de la v6getation et la faune. La guerre italo-turque de 1911, sonne le glas

des ambitions ottomanes dans la region, les Frangais en profitent pour occuper Djanet

en novembre l9l I .

5. Les ksour de Djanet :

t. Introduction:

La ville de Djanet s'est d6velopp6e d partir de trois noyaux historiques, commun6ment

connus sous l'appellatron Agram, ou Ksar qui signifie demeure des r6gions du Sud du

pays, connu depuis l'atlas saharien j usqu'au Tassili.

b. Ksar El Mihane :

. Situationg6ographique:

Le ksar d'EL MIHANE est situ6 dans la partie sud de la ville de Djanet, c6t6

gauche de l'oued EDJEREOU.

Il constitue le lieu central entre les quartiers de la ville de Djanet d'oir le nom d'EL
MIZ ANE puis EL MIHANE. Le ksar est limit6 par :

Au Nord et d I'Est par le monticule rocheux, avant l'extension

Au Sud et i I'Ouest par la route.

Aperqu historique :

t,e ksar d'ELMIHANE est habit6 par la tribu de KEL TAGHOURFITE et

KEL TIMAMALENE.iI est gerer par ABDOU Ben ZID Ben OMRANE, pour arriver

au site de ce demier on emprunte soit une de trois entr6es du ksar qur sont :

EMIN'TOUERTE.
TIN TOGAZE-

TIN KEL TAMEZDIDJA

16



DEUXIEME CHAPITRE:

c. KSAR AZLOUAZE:
. Situationg6ographique:

Ksar Zalouaze est situ6 dans la partie nord de la ville de Dj anet exactement au Nord du
quartier de TIN KHATMA qui presente l'actuel centre-ville. Les limites de I'ancien

ksar sont :

A I'Est, Sud, et d I'OUEST, [e ksar est limit6 par la route

Au nord et au Nord Est par le monticule rocheux.

Aperqu historique :

Le nom ZALOU AZE et d'oigne targuie il d6signe le temps avant le coucher du

soleil

l,orsqu'on analyse la situation du quartier ZALOU AZE on observe qu'il pr6sente Ie

dernier point du coucher du soleil de la ville de Djanet. Historiquement le ksar de

zalouaze est divis6 en deux parties selon la posifion du monticule montagneux. D'ot
on trouve trois entr6es principales : Tinadile, Essar et Tanzamane. Le ksar est habit6

par deux tribus : Kel Tarbouna et Kel Tanzamane

t'l



DEIIXIEME CHAPITRE:
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TROISIEME CHAPITRE:

I. KSAR ADJAHILE: (Cas d'f,tude) :

. SituationG6ographique:

Le ksar ou le quartier d'ADJAHILE est situ6 dans la partie sud de la ville de Djanel
dans le c6t6 droit de I'oued EDJERIOU -DJANET " diffdrent aux autres quartrers.

Il est limit6 par :

A I 'Ouest et au Nord par le monticule montagneux.

A l'Est et au Sud par la palmeraie.

Le ksar s'allonge sur des terrains plats.

. Apergu historique:

Le nom ADJAHILE signifie I'obscurit6, car c'est le premier quartier ou on assiste
au coucher du soleil.

Mais d'aprds les discussions avec les vieux du ksar selon I'histoire et les traditions
orale, suite d une razzie de la tribu -IKARADANE " qui a massacr6 la quasi-totalit6 des
habitants hormis deux enfants rescap6s devenue orphelin, ce nom Targui
IDJOTIHELENE signifiant orphelins semble Otre la racine du nom ADJAHIL nom
actuel du Ksar.

l9
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IL ANALYSE SYNCHRONIOUE DU KSAR ADJAHIL :

Lamorphologie typique du site a g6n6r6 la forme urbaine de la ville ; une forme lin6aire

de presque lTkm de long, structure par un seul parcours compris entre le b6ti et la
palmeraie. Il est consid6r6 comme une limite artificielle de la ville, qur traverse la ville
du NO au SE, sur laquelle s'organise le r6seau viaire de la ville de Dj anet.

Suivant des voies qui se branchent perpendiculaire et constituent le r6seau secondaire

qui mdne vers le KSAR

TROISIEME CHAPITRE:

l. Accessibilit6 du KSAR ADJAHIL :
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TROISIEME CHAPITRE:
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TROISIEME CHAPITRE:

2. Les limites du KSAR ADJAHIL :

Concemant les limites du Ksar se sont des limites naturelles

o La palmeraie qui s'6tend du cot6 EST du KSAR

o Une chaine montagneuse qui s'etend autour du KSAR

I

T

D I :\nricn lin
t(rhaouant

r
I=

I-a chaine
mo s('Ksar Adjahil
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3. La hi6rarchisation des voies du KSAR ADJAHIL :

le systeme viaire

\(,\
\-/

I aspeci dirEisiffrnUe
hie.a,chbalirn des voi€s
vdgs principale p.6fa!re ltrllit6 urbain
vdes secoard,ire de 2-3 m relle bs llots
impassede 1 -2 mded6cevre

I asp€ct typolosrique
systd.rle boucle -----.--.-__a

coupc scl$malhuc

TROISIEME CHAPITRE:
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4. La typologie du cadre bifi :

L'habitation i Djanet est consid6r6e comme une habitation traditionnelle, ce type

d'habitation est adapt6 aux valeurs socioculturelles et aux conditions climatiques de la
r6gion. L'observation du sch6ma d'une habitation traditionnelle montre qu'elle est

compos6e g6n6ralement : d'un hall d'entr6e qui est d6gag6 sur la cuisine et le sanitaire

chaque unit6 est ind6pendante par une entr6e principale.

- Un hall d'entr6e
- Un s6jour qui occupe 30 7o de la maison

Espace TAWAKHA (la cour): joue le r6le d'un espace de s6jour d'6clairage et

d'aeration pour la plupart des espaces.

Espace TAFALKATE (c'est un espace ombrag6): joue le r6le d'un espace

multifoncfions ou se trouve les principales activit6s tels que, recevoir, manger,

reposer, ou dormir surtout en 616.

TAGIIAJAMTE (chambre) : ayant une forme rectangulaire qui sert

essentiellement pour dormir.

Une petite IKADEWANE (cuisine): sert d'espace de cuisson assoclee ?r une

petite TAWAKHA propre d elle.

Une TAKTIANOLITE (MAKIZANE) : petite espace pr6vue au stockage des

aliments.

EL KHOIIDJ (W.C + salle de bain) situe en dehors de I'habitation avec un

accds independant.

Au niveau des terrasses nous remzuquons la superposition de celle-ci avec

I'occupation du sol elle sert de sechage aux linges ainsi que prendre soleil

en hiver.

24
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TROISIEME CHAPITRE:

5. LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION UTILISE:
. L'ampleur de besoin et l'6conomie conditionnent g6n6ralement le choix de

materiaux dans le domaine du bitiment.
o A KSAR ADJAHIL en choisi un type de mat6riaux de construction d6pend

essentiellement des ressowces locales qui sont I'argile, la pierre la brique non

cuite (toubes). Pour les murs et [e branchage des palmeraies pour la toitue.
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TROISIEME CHAPITRE:

6. CONCLUSION GENERALE :

La sauvegarde et la pr6servation des typologies architecturale du
patrimoine biti est I'un des enjeux prioritaire dans le monde dont
l'objectif est de garder une rEputation sociale et touristique, La
conservation du patrimoine saharien et notamment les ksour est

importante pour la perspective de construire une base solide de

I'architecture local de Djanet et m€me de toute I'AIg6rie.

Dans ce travail nous avons pu constater i travers une m6thode
d'analyse typo-morphologique la diversit6 des typologies et la vari6t6
de I'habitat traditionnel dans la ville de Djanet qui s'organise
lin6airement, dont on a r6pertori6 plusieurs typologre de maison dont
le type i cour qui est le plus r6current

Ce r6pertoire g6n6r6 i Ia {in nous a servi i acqudrir d'avantage de

connaissance sur les diff6rentes typologie du lisar d'Adjahil
longtemps negliger afin de sauvegarder ce dernier avant sa

disparition vu son 6tat actuel et aussi pour rajouter une richesse
patrimoniale i la ville de Djanet ainsi qu'au pays.
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INTRODUCTION GENERALE :

L'option patrimoine culture constructive s'int6resse A la projection d'un projet dans un
environnement unique et son adaptation d ce dernier, que ce soit par la g6om6trie la
forme ou m6me les mat6riaux de constructions utilis6es, les projections faites doivent
6tre en harmonie parfaite avec le cadre dans lequel elles sont faites.

En ce sens nous entreprenons d'intervenir dans l'oasis de Djanet, commune de la wilaya

d'Illizi v6ritable bijou historique et lieux propice i l'expression architecturale et artistique.

Le travail que nous projetons d'accomplir est le produit d'6tudes comparatifs effectu6es
entre notre zone d'intervention et les r6alisations accomplis dans le m6me cadre, il sera
question de restructurer le centre-ville de Djanet pour une meilleure animation et
attractivit6 de ce dernier, cela notamment grice d l'encouragement des investissements
par la cr6ation d'6quipements et dlnfrastructures de qualit6s en homog6n6it6 avec le le
lourd patrimoine architectural dont dispose Djanet.

Ce dernier point nous amdne de nos jours d une demande quantitative qui se double d'une

exigence de qualit6, d laquelle il faudra r6pondre tant sur le plan de la programmation que

sur le plan architectural.
L'objectif 6tant que la ville de par son ouverture i I'initiative, doit anticiper sur les

tendances et manifester son existence sur la scdne nationale et m6me mondiale, profitant
ainsi non seulement aux touristes mais aussi aux populations autochtones, garantissant

une diversification des loisirs, tout en en maintenant une logique s6lective coh6rente.

< [,e but de l'architecture est de donner un ordre d certains aspects de notre
environnement quand nous disons : donner un ordre i notre environnement, cela

implique que l'architecture contr6le ou rdgle les relations entre l'homme et son

environnement. Elle participe donc i la cr6ation d'un milieu c'est-i-dire un cadre

significatif pour les activit6s humaines > (r)

(r) o - M , Ungers: Works In Progr€ss Nineteen lbventy - Six to Nineteen Eighty,1981,po4
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CHAPITRE I : APPROCHE ANALYTIQUE
Afin d'analyser la ville de Djanet nous avons 6tablis une m6thode pragmatique pour nous

aider i faire une lecture correcte, elle s'op6rera donc de la sorte :

E

OBJECTIFS

sourc€ : R6alise par I'auteur

J

FIGURE 01

DEMARCHE DE LECTURE:

CADRE BATI

INFRASTRUCTURE

SYSTEME PARCELLAIRE

ESPACE PUBLIC

CONSTAT

PROBLEMATIQUE

GENERALE SPECIFIQUES



r-Analyse urbaine :

. l,ecture diachronique et synchronique de Ia ville de Djanet :

Nous avons utilis6 la m6thode de " Caniggia" qui s'appuie sur I'interd6pendance de deux

6chelles d'observation, celle de la morphologie du tissu et celle de la tlpologie des maisons.

Ia morphologie d'un 6chantillon de tissu urbain ne peut se comprendre que si elle est situ6e
dans un cadre plus vaste, celui de la structure urbaine, c'est pour cela que nous
commenQons notre analyse par les phases successives de formation d'expansions de la ville
i partir de ces noyaux historiques, et datrs une deuxidme partie, nous approfondirons
l'6tude du tissu partant d'une comparaison de divers cas de 6volution de la tlpologie du
bAti, et les processus d'6volution et de transformation de Ia maison.

Selon Caniggia ta ville est un ph6nomdne urbain qui 6volue et se modifie sans cesse dans
le temps et dans l'espace, qui s'illustre par des phases d'expansions et des phases de

r6gressions, Il ne faut pas consid6rer la ville comme une @ur're finie, achev6e, mais ayant
une croissance progressive et ininterrompue.

Gendse de la ville de Djanet :

La genOse de la ville de Djanet est li6e i sa structure territoriale et historique, On peut
r6sumer sa formation et sa transformation en quatre phases li6es entre elle, chaque phases

est inductrice et ordonnatrice de la prochaine.
La p6riode coloniale t 

,,",RE @ : cARrE rE orAr,rET a La p&p* o-q{^lE
Durant cette p6riode on a l'apparition d'un tissu
colonial, comme dans toutes les villes
sahariennes, les colons se sont implant6s i l'6cart
du tissu existant, ils ont occup6 le sommet de la
montagne qui se situe entre ksar Zelouaze et El-
Mihane, la premidre implantation est faite par la
transformAt de la zao:oia Senoussia (qui
mat6rialise le pouvoir Turc) en fort militaire
nomm6e < fort Charlet > et au fur et i mesure, ils
sont arriv6s i occuper Ie pi6mont. Et durent cette
p6riode on remarque que des croissances sont
opdres au niveau des trois ksours. Au niveau du
ksar El-Mihane, des extensions continue vers les

c6tes plus 6lev6s, au niveau du ksar Zellouaze,
des extensions linaires continue et discontinues,
tous le long de la montagne, au niveau du ksar
Adjahil, des extensions spontan6es. (Voir figure
o2)
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La p6riode post coloniale :

Durant cette p6riode la ville de Djanet a

connu une trds grande extension le long de la
rive N-E cette croissance on peut l'illustr6
par deux phases.

La p6riode des ann6es r97o :

On peut voir une densification de la rive N-
E Surtout aprds la cr6ation du quartier
Aghoum, aussi la crEation d'un nouveau
p6le (le ZIUN d Efti) ; qui se trouve i 7km
de la ville historique, dans le progriunme
uational de projection des zones d'habitats
Urbaine nouvelles.
La p6riode des ann6es 1985 :

Dans cette p6riode on a une saturation
totale de la rive N-E de la ville historique et
ainsi que des extensions du p6le Eferi.
Durant cette p6riode on a aussi la cr6ation
d'un autre p6le : le village socialiste de In
Abarbar qui se trouve i une distance de 3km
de la ville du cdt6 nord, qui entre dans le
programme de rooo village socialistes de
Houari Boumediene.

La p6riode actuelle :

II ne s'agit plus maintenant de nouvelles
structures urbaines, mais de simple
croissance des noyaux anciens et nouveaux,
la construction consistant presque

exclusivement en habitat. Ce qui donne une
ville lin6aire de plus de 17 km de long
structur6e par une seule voie.

FTGURE G CARTE DE anaNET A LA pERom po$aoLor,lAlE

&xrrce:O.P.N.T2013

FIGURE 04 : CARTE DE DJANET A LA PERIOOE ACTUELLE
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A- Le cadre bdti :

On peut constater un 6tat du bati
g6n6ralement bon mise i part certaines
habitations ou il existe des des d6gradations
avec un 6tat du bAti moyen. (Yoir figure Noz)
tr existe deux typologies architecturales

diff6rentes:
Colonial et Postcolonial avec la pr6sence de

constructions dot6es d'un lourd patrimoine
architectural et d'une grande valeur
historique, nous citerons notamment le fort
Charley.

La fonction dominante est majoritairement
administrative avec la pr6sence de quelques

6quipements culturels, commerciaux et une
minorit6 restante d'habitat.

B-Infraslrrrstures :

La voirie qui traverse le quartier est une voie
principale, fonctionnelle avec notamment de

petits probldmes de circulations et certains
zones non accessible

Elle dessert une partie haute assez anim6e de
la ville et une partie basse laiss6 d l'abandon
ce qui exerce un d6s6quilibre des flux, suite d
une fr6quentation beaucoup plus 6lev6e

d'une des parties par rapport A l'autre.

FIGJRE 6 : C,qRlE DEIAT DiJ BAI OJ CENTRE VII1E CE D.JANET

Soum€ : Carte par

FIGURE 6 : CARTE DES I FRASTRUCTURES OJ CENTRE VILIE DE DlAr,lEI
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C-Systime parcellaire :

La plupart des parcelles ont des formes

im6gulidres se rapprochant cependant plus au

moins d des rectangles ou parfois m6me des

carr6s.

En ce qui concerne la relation entre la voirie et
-. la parcelle, nous remarquons que c'est la forme

des parcelles qui d6termine celle tles rues faites

- en fonction de ces dernidres.

,- D-Espaces publics :

k quartier de Tin Khatma contient plusieurs

- espaces publics cependant le plus fr6quent6
reste sans doute celui du centre, qui contient le
march6, I'arr€t de bus et les activit6s- 
commerciales.

On remarque aussi un flux consid6rable au
- niveau de la mosqu6e du quartier.

FIGIJRE O : CARTE El..l SYSTAnE PARCaIARE [t, CEI,ITRE VILLE C€ OTANET

par

FIGURE S : CARIE DES ESPACES PUBLICS DU CENTRE VILLE DE O]ANET
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Aprds la lecture et I'analyse du site et suite A la consultation iles documents durbanisme (PDAU) nous

constatons les points suivants :

-En matidre d'infrastructures culturelles, commerciales et touristiques la commune de Djanet connait un
d6ficit important.

-I-e taux d'instruction de la population locale connait une augmentation importante.

-Le bon 6tat du bAti malgr6 des conditions rudes et la pr6sence tfun lourd patrimoine architeeturale.

-I-e d6s6quilibre entre une partie nord du centre-ville anim6e et une partie sud laiss6 i l'abandon.

-Manquement d'infrastructure encourageant le d6veloppement de l'art local, piliers d'un tourisme culturel.

r- Probl6matioues:
Suite aux constat 6tablis nous avons pu d6terminer la probl6matique majeure de notre zone d'intervention qui
r6side dans un manque de centralit6 urbaine qui a comme cons6quence une d6sertion de certaines parties du
centre-ville, cr6ant une rupture entre la partie nord et sud de l'oued mais aussi entre les entit6s pr6sente aux
niveau du centre-ville.
Ce qui nous amdne i poser la probl6matique suivante :

Une fois la probl6matique majeure fix6e, nous nous sommes retrouv6s confront6s d des probl6matiques plus

sp6cifiques int6ressantes :

. Comment s'implanter dans un milieu ou le caractdre culturel est trds dominant ?

. Comment relier les deux parties de l'oued ?

. Comment rem6dier aux manquement d'6quipements touristiques et commerciales ?

. Que faire du cin6ma laiss6 d l'abandon au niveau du centre-ville ?

. Pour quelle forme de loisirs touristiques faudrait-il opt6 en rapport avec les valeurs de la soci6t6 ?

. Comment confronter le fort potentiel 6conomique de la region ?

. Comment faire tle l'architecture dans des situations climatiques rudes ?

a-Obiectifs:

Une fois nos probl6matiques ressortis, nous nous sommes fix6les objectifs suivant :

, Cr6e une nouvelle centralit6 urbaine,

. Renforcer l'attractivit6 ile la ville.

- Renforcer l'aspect culturel par la cr6ation d'espaces de presenation du patrimoine.

" D6velopper des activit6s porteuse d'emplois.

. Conforter les orientations du PDAU,

. Relier les entit6s du centre-r'ille.

. Redonner son importance au cin6ma.

' Recalibrer l'oued.

8

e- Constat:
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CHAPITRE ll : PROJET URBAIN

< L'architecture est un art qui doit 6tre contamin6 par Ia vie. On doit d'abord

chercher les empreintes d'un lieu ; d6finir les contraintes qui stimulent la cr6ation

; assurer une continuit6 entre l'ancien et le nouveau ; il ne s'agit pas de faire le

bAtiment qui manque, mais de

D6fendre l'identit6 du lieu 
" ' soume r Richard Me,er
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r-Etat Actuel du quartier :

t-r- Sch6ma d'action :

- Connection des rives de I'oued
- R6am6nagement de I'infrastructure
- Injection d'6quipements d'attractivit6 et de centralit6 tout au long de

l'axe de l'oued
- Pr6voir des aires de stationnements
- Am6nagement d'espace public

\il.Ll

e!)

{

:,rd
-t

+
t

t t++
I

*+

I
+I +
'l+ !,

LEGENDE :
\0rr Ir.,ri-----------'l-

+
+ +

+
.*

4.

Tin Khatma

I )

-.

4_

+

*.}
n({librnE rru ()m., 

-t.q F(nrrh I +
10O 50 0 100 Melers
II-

)

u1

* +1 ++,
+,

+

f

1,

+t

+ |+
+.;+

1

t

:d

+.

'l
+

I

c
a I

.a

I

i*!



2- Programme Urbain:

- Elargissement de la voie en paralldle avec l'oued
- Cr6ation d'un Centre commercial
- Cr6ation d'un complexe cin6matographique
- Recouwement d'une partie de l'oued par la cr6ation d'une

promenade au-dessus
- Implantation des masses sur la voie qui relie entre la RNog et la voie de

contournement.
- Injection d'aires de stationnements au centre-vill
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CHAPITRE III : APPROCHE THEMATIQUE

r- Introduction :

Notre choix c'est port6 sur la r6alisation d'un centre commerciale pour son impact
6conomique important sur la ville, mais aussi car son positionnement au ceur du centre-
ville fera de lui un p6le attractif qui non seulement valorisera les lieux, mais donnera aussi
un dynamisme et une animation dont manque cruellement la ville. A cela il sera par son
ampleur et son emprise au sol un 6l6ment de repdre et neud de circulation majeur formant
avec les 6quipements propos6s un axe de loisirs et de divertissement au niveau de la rue
principale de la ville. Nous ne rqjouterons que les dimensions d'un tel 6quipement
rep16sent6

A Nos yeux un challenge au ln de sa complexit6 technique, mais aussi sur le plan de
I'inscription spatiale d'un tel volume dans un environtrement que tout oppose.

z- D6frnition terrninoloeique :

Ensemble de magasins de d6tail, qui peut comprendre un ou plusieurs magasins i grande

surface, et de divers services, comme un bureau de poste, une banque ou un restaurant,
occupants un ou plusieurs bAtiments donnant sur un parc de stationnement dans une zone
urbaine ou i proximit6.
t- TVoifrcation des centres cornrnerciaux :

l.es centres commerciaux se d6coupent selon la typologie suivante :

. [.es centres commerciaux r6gionaux :

l,eur surface GLA est sup6rieure A 4o ooo mz
et ils totalisent au moins 8o magasins et
services, exemples : Belle Epine, Cap 3ooo,
Carrefour Vitrolles, Cr6tei1 Soleil, Espace

Soleil, Euralille, [a Part Dieu, [a Toison d'Or,
Bordeaux Le lac, Parly 2, V6,lizy 2
(Paris,Frnce).(Voir fi gure oq)

. Les grands centres commerclaux :

Leur surface GLA est sup6rieure d zo ooo mz
et ils totalisent au moins 4o magasins.

Exemples : Babz, Bonne veine, Centre Bourse,

Cotentin, Croix Dampierre, Espace Anjou,
Espace Coty, Espace Oc6an. (Voir figure ro)

FIGURE @ : EXEiPLE DE CENTRE C,oI iTERGALE REGlOl.lAl.E

l.ilr:('ontl.e commemi:rl \'%('3%.\()li,n 2. i!)e le 03l72l2ot6

FIGURE 10 : EXEMPLE OE GRAND CENTRE CO*4MERCIALE

Source: @:o]5-.-qn:
o?/distribution bab2 lelsion 2 - c - r'st' lance. htmt le oSl t2/2or6
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FIGURE 11 : D€MPLE DE PETIT CENTRE COMMERCIALE

" Les petits centres commerciaux :

[.eur surface GLA est sup6rieure i 5 ooo mz
et ils totalisent au moins zo magasins et
services, exemples : Angoulins, Bosquet,
Caen Paul Doumer, Cora Colmar, Espace

d'Erlon, G6ant Fr6jus, La Feuilleraie, Marzy
Nevers, Saint Christoly Toulouse Fenouillet,
Val Thoiry. (Voir figure rr)

Source

.rLisanat/html le o3l12l2016

FIGURE 12: EXEMPLE DE CENIRE COMMERCI,IE AIHEME

. Les Centres Commerciaux i thdme :

Ce sont des centres commerciaux sp6cialis6s,
par exemple dans l'6quipement de la maison
ou les boutiques de fabricants. (Voir figure
r^2)

En r6sum6 et ceux malgr6 leurs diversit6 les

centres commerciaux se d6finissent comme
des ensembles d'au moins zo magasins et
services totalisant une surface commerciale
utile (dite surface GI-A) minimale de 5 ooo
m2, conQu, r6alis6 et 9616 conrme une entit6. source:@!Is-

oSlt2l2ot6

a- Exigences Norrnatives :

[.es centres commerciaux de quelque importance qu'ils soient sont des 6tablissements
recevant du public. A ce titre, ils sont soumis i un ensemble de rdglements et de norrnes
permettant d'assurer au maximum la s6curit6 des personnes et de I'environnement.

Ces rdglements et normes sont 6dict6s par le Code d'Urbanisme et de la Construction, par
L'assembl6e pl6nidre des assurances pour la s6curit6 et la protection civile (ainsi que parla
l6gislation du Travail) et par la loi des installations class6es pour la protection de

l'environnement.

Ces mesures tiennent compte de la nature de l'exploitation, des dimensions, du mode de

construction et du nombre des personnes pouvant 6tre admises dans l'6tablissement.
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. Caract6ristiques techniques :

Il est possible de les classer en trois points :

. Organisation et fonctionnement :

Source : Crrte realfue par I'auteur

Par cons6quent, trois tlpes d'utilisateurs apparaissent :

-Utilisateurs consommateurs : enfants, jeunes, personnes Ag6es.

- Utilisateurs visiteurs : accompagnateurs de consommateurs, Pour d6tente et loisirs.

- Personnel, personnel de vente, Personnel de livraison et distribution, Personnel de

I'hygidne et de la s6curit6.

Le commerce dans le centre se pr6sente sous formes de boutiques, magasines et de surfaces

libres.

Ces activit6s exigent des qualit6s spatiales et techniques :

-Transparence plus visibilit6.

-Exposition des marchandises.

-Espace lib6r6 et flexible, facile i am6nager.

11

I

EVOLUTIVITE: FLEXIBILITE :

La flexibilit6 de I'espace
va de pair avec I'id6e de
multi fonctionnalisme,
soitl'id6e
D'un espace sans

fonction d6finie, d'un
espace pouvant assurer
plusieurs fonctions
diff6rentes.

EXTENSIBILlTE:

Un centre commercial
construit pour un besoin
quelconque, peut, s a n s a

It6ration,Etre
agrandie ult6rieurement,
selon les besoins des
investisseurs ou des

consommateurs qui
S'accroit.

l.e plan devient libre, en
le

cloisonnement de
I'espace

A Volont6.Autorise
aussi un cloisonuement
mobile et variable i
souhait rendant ainsi
I'espace flexible

FIGURE 13 : ORGAI,JIGRAMME TEMONTRAAIT LES 3 FONCTIONS MAJEURE DU CENTRE COII'MERCIALE

CENTRE COMMERCIALE

CONSOMMATION CIRCULATION DETENTE



. Objectifs de l'6quipement :

Pour que l'activitrO commerciale soit satisfaisante, il faut qu'elle r6ponde aux buts suivants :

Animation : Elle est renforc6e par de grandes surfaces libres d6gag6es pour la circulation
et des espaces offerts pour le public (Commerce, Expositions, d6tente). Des am6nagements

ad6quats et un renforcement esth6tique de I'espace int6rieur.
Diffusion : On donnera d chaque activit6 I'espace n6cessaire par ailleurs, on respectera les

exigences techniques que r6clament ces sous espaces.

Esttr6tique : par un parement trds esth6tique, attirant et d'un niveau trds 6lev6 pour plaire
i un large public, exemple : granite, marbre, pierre, couleurs naturelles vivaces ; on choisit
des mat6riaux noble et durable.

Un parterre en mosaique refl6tant une bonne vue A I'int6rieur, moquettes pour les espaces

de vente de luxe, des vitrines en verre, mat6riau qui exprim6 la transparence et I'exposition.
Elles doivent 6tre entour6es par de larges cadres. Il faut pr6voir un appareillage sp6cial

d'entretien de vitrines de I'ext6rieur.

Et aussi Eclairage ext6rieur : Pour garantir une animation constante et f6brile A I'ext6rieur
imm6diat du centre, il y a lieu d'installer un 6clairage dense contribuant A inviter le public A

visiter le centre. (Voir figure 14)

FIGURE 14 : EXEMPLE OE PAREMENT INT€RIEUR D'UN CENTRE COMMERCIALE

SolrrtE : htt le o3/ t2/ 2016

. Circulation :

On distingue deux types de circulation :

-Circulation horizontale et p6riph6rique : Elle est assur6e par les grands halls, patios,

atrium, les rues commerqantes et les galeries d'exposition.

-Circulation verticale : circulation de la marchandise par les monte-charges et la

circulation des personnes par les escaliers, les escaliers m6caniques et les ascenseurs.

12
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s- Analyse d'exemples :

Centre commercial les 4 boulevards :

Projet : centre commercial de ville

Lieu : le centre de calais en France

Maitre d'ouvrage : Ia municipalit6 de CCI
Maitre d'ceuwe : L'architecte isabelle Colas et groupe BDP

Surface : t5ooo m2

Programme : eommerce, culture, pharmacie mutualiste, agence, restauration, d6tente,
Services, parking 7zo places, placette.

Date de r6alisation : En zoo4 les travaux commencent et le z8 f6wierzoo6 le centre outre
ces portes

FIGURE '15 : FAQADE PRINCIPALE OU CENTRE COMMERCIALE DES 4 BOULEVAROS

terest. tu Le03/to/2or7

Notre choix c'est port6 sur ce projet pour :

-Son emplacement dans un site urbain dense, au droit d'un croisement important -Ses unit6s
qui s'organisent autour d'un espace central qui se d6veloppe en verticale.

Th6matiques cibl6es :

Nous nous int6resserons aux aspects suivants :

-Organisation des accds, Organisation spatiale, Programme d'activit6s.
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. Accessibilit6 au projet :

vu son emplacement pres de FGUR€ ls SG{EMA ET,oNrRANT LAocEsslBrLrrE DU CENTRE @MMERC!{-E

l'intersection des 4 boulevards le
centre b6n6ficie d'une bonne
accessibilit6 (Une fr6quentation
publique quotidienne).

Pour I'accds m6canique il y'a deux
accds un sur la rue neuve et I'autre sur
la rue temple (Voir figure 15)

Pour l'accds pi6tonne il y'a trois accds,

I'accds principale sur le Boulevard
Jacquard et les autres sons sur la rue
neuve et l'autre sur la rue temple.

-L'accds des personnes i mobilit6 r6duite se fait par des : SAS d'entr6e automatique, des

all6es larges, des aires de stationnement.

C .ITGrEt'i
rce: arehi - tuide.com Lqlo4l2orz

. Organisations spatial :

L'ensemble du centre est articul6
autour de :

- une galerie tle 5o boutiques.
- Une grande surface < champion
)>.

- De deux moyennes surfaces <<

H-M et M >.

- Un p6le de restauration.

FIGURE 15 : SCHEMA D€HONIRANT L'ORGANISATIOI,I INTERNE DTJ CENTRE

II Eil
{y
,,*rl$

E

soum€ : ar€hi - Suide.com Le t1l o4l 2ot7

surle olan urtain : 
sYnthise :

L'environnement : le centre commercial s'intdgre dans une zone entour6e d'habitation
et 6quipements de tous genre pour bien servir les besoins des habitant de la r6gion. Il est
parfaitement int6gr6 dans un contexte urbain et a une relation forte et directe avec les

habitations. Rep6rable, il est plac6 au ceur de la ville a deux pas de l'intersection de 4
boulevards.
Sur le olan Architectural :

La composition plane : simple et dlnamique, la volum6trie : formes rectangulaires avec

des grandes baies vitr6es et toiture courb6e transparente, le fonctionnement : assez

riche du c6t6 de qa fonction commerciale.
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6-Conclusion:

Un centre commerciale est un lieu de convergence qui doit avant tout offrir aux visiteurs
sensation grandeur et d'6merveillement, son positionnement strat6gique fais de lui un p6le
attractif pour toutes les zones oi il est construit, de ce fait il est primordiale d'6tablir une
organisation spatiale interne et externe qui permettent de g6rer ces flux trds denses

Cela va sans dire qu'il est dot6 d'un lourd poids 6conomique et est primordiale au

d6veloppement des r6gions of il est 6tabli.

De par sa pr6sence assez volumineuse et son gabarit l'enjeu dans ces constructions est d'en
faire des 6l6ments de rep,lres d'une ville tout en veillant i ne pas gAcher sa composition
urbaine d'ensemble et sa typologie qui lui confdre un cachet unique, cela se fait donc sur la
base de traitement de faqade, mais aussi par le choix de la forme et des couleurs utilis6es.



CHAPITRE lV : PROJET ARCHITECTURAL

Analyse de site :

r-a- Choix de site :

A partir de la volont6 d'animer et de d6velopper I'attractivit6 de la ville de Djanet, notre
choix s'est port6 sur ce site pour les raisons suivantes :

*ta participation i l'animation et la valorisation de la nouvelle voie qui devient un axe
important d'absorption du flux dds la saturation du I'axe principal.

*I-a cr6ation d'une continuit6 entre I'ancien et le nouvel axe, vu sa position entre ces deux
txes.

*Sa position strat6gique dont il se situe au ceur de la ville de Djanet

"Un site int6ressant pour une vocation commerciale et de d6tente w son emplacement
qui est au milieu d'un quartier administratif ainsi qu'il est aussi proche des quartiers
d'habitations.

r-b Les limites de site :
Notre site est limit6 :

- Au nord : Mosqu6e Abou-bakre + Tribunal
- Au sud : R6sidence de daira + ADE
-Al'est:Cin6ma
- A I rouest : Habitations
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1-c L'accessibilit6 :

L'accessibilit6 de notre site s'effectue de trois axes diff6rents :

- L'axe qui vient du Ksar el Mihane (RNo3)
- Uaxe qui vient de I'In Abarbare
- l'axe qui vient de la r6gion militaire

\){. I
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I-a Climatologie :

k climat de Sahara chaud ensoleill6 et aride, et caract6ristique de celui d'un d6sert
chaud, situ6 de part et d'autre d'un tropique.
Les temp6ratures mensuelles maximales, minimales et moyennes de la r6gion de Djanet
de I'ann6e 2o1o sont regroup6es dans le graphe r

I-6 Morpholocie de site :
Notre site a une forme triangulaire
Une douce pente de z"/" figtre dans notre site est n6gligeable

Fq 1 : IJs ternperafures moyermes.
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Seme 6tape :
la cr6ation d'un patio au sein du projet comme 6l6ment de d6compression. (Voir figure)

Flgure 3efie etape de la genesse

4eme 6tape !
Ia mise en valeur des trois sommets du triangle par une hauteur plus importante que le
reste du projet. (Voir fi.gure)

Figure :zlgne etape de la genEse du prq€t



56me 6tape :
Ia mise en place d'une toiture rappelant la (kheima) qui permet Ia diminution de la
chaleur et les rayons de soleil au sein du projet. (Voir figure)

fisure :5me clape de ln gcnssc du projEt
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R6sum6

L'6tude de la composition du Ksar constitue le ceur de I'approche analytique

de I'espace public d'abord et de l'espace priv6 notamment la maison. Dans le

but d'en identifier les variantes d'en connaitre les raisons, les objectifs qui ont

mend l'homme de cette r6gion d s'adapter et d viwe dans une nature aussi

aride et difficile. Et pourquoi pas d'en tirer les legons precieuses d'une

architecture vemaculaire venant du genie d'un 6tre humain qui a decid6 de

faire de I'un des lieux les plus hostiles son habitat et qui a rdussi d le dompter.

Ce memoire est I'aboutissement de deux annees de recherche et d'exploration

en vue de recolter des connaissances sur non seulement les technique et les

materiaux construction utilis6 dans le ksar, mais aussi le style architectural

urbanistique adopte par nos anc€tres dans la r6gion de il y'a de cela des

millenaire au Sahara A1g6rien, plus particulierement dans la ville de Djanet et

plus precisement dans le Ksar d'ADJAHIL.
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PREMIER CHAPITRE:

Le patrimoine, dans toutes ses formes, constitue le socle de base du d6veloppement

de n'importe quelle soci6t6. Il repr6sorte l'identit6 territoriale et sociale, qui compose,

i la fois, l'origine et I'avenir de la nation- Le patrimoine bitt, en particulier, est la
forme la plus manifest6e, du fait de son inscription sur le territoire, sur le paysage et

dans I'esprit collectif de la soci6t6. C'est une v6ritable essence d pr6server.

Ce genre de patrimoine est wln6rable d plusieurs facteurs naturels et humains,

mais la m6connaissance de son importance est le facteur le plus fatal. L'une des

raisons, pour laquelle le patrimoine biti risque de perdre son importance aux yeux de

la soci6t6, est bien le fait de n6gliger et d6laisser ses abords. A partir de la premidre

moitid du XX'siecle, une appr6ciation de ces espaces particuliers 6tait n6e dans

I'objectif de prot6ger la visibilit6 des monuments et sites historiques et de ['unit6

architecturale entre le monument et ses abords. Cette nouvelle vision transformera,

rapidement, en une autre r6flexion basee sur la preservation d'un cadre biti, qui se

presente comme une image particulidre, un paysage urbain significatif et repr6sentatif-

Dans l'immensit6 des espaces d6sertiques et face d I'hostilit6 de l'environnement

I'homme a toujours us6 de fins stratagdmes pour survivre dans les milieux les plus

extremes. L'ensemble du Sahara alg6rien est parsem6 d'6tablissements humains

traduisant ce dispositif defensif contre la nature et les hommes : les ksour.

Les ksour sont ces imprenables forteresses 6rig6es sur les grands parcours

caravaniers qui reliaient le Nord au Sud de I'Afrique sub-saharienne. Leurs diff6rents

dispositifs d6fensifs ont suscit6 l'int6r6t des chercheurs quant ir leurs origines
historiques, leurs modes de construction et les coutumes des groupes ethniques qui les

cr6drent. Ces ensembles architecturaux et urbains sahariens sont des composants du

patrimoine historique alg6rien. 1

1 lllili Mahmur, < Contribution d I'ilaboration d'rme qpologre " umroriqre" desksour daru le

Govrara >,lnsaniydt / ,r?iLnllEtlig el,5l-52 | 201 l, mis en tigre le l5 janvier 2015, consulte le l6
novembre 2017. URL : http://inmniyatrcvrcs.o19/12766 ; DOI : 10.4000/insaniyat.l2766
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PREMIER CHAPITRE:

Depuis la d6couverte de I'architecture du M'zab et sa richesse, I'ensemble des

6tudes se sont toum6es vers cette r6gion si particulidre et ont donn6es de l'importance

i une architecture moins dense car drss6min6e sur les vastes temtoires sahariens et

donc inaccessible ou ne formant pas d'effet de masse, sans doute parce qu'elle sont

moins parlantes ou inexpressives pour cerrx dont le regard est habitu6 d des

compositions architecturales et urbaines bien plus 6labor6es, que celles qui pourrarent

apparaitre au profane plus grossidre et moins ouvrag6e.

II. Typolosie architecturale :

La typo-morphologie est une m6thode d'analyse qui aborde en mOme temps la
morphologie urbaine et la typologre architecturale, elle combine entre I'architecture et

l'urbanisme. Saviero Muratori (1910-1973) pose I'analyse typo morphologlque comme

pr6alable au projet.

Il aborde la forme urbaine par les types d'6difices qui la composent et leur

distribution dans la trame viaire. Plus pr6cis6ment, cela consiste i penser en termes de

rapports la forme urbaine (trame viaire, parcellaires, limites, etc.) et la typologle c'esl
ir-dire les types de construction (position du b6ti dans la parcelle, distribution inteme,

etc.) Les types s'inscrivent ainsi dans certaines formes urbaines plus que dans d'autres-

La typologie est I'un des fondements les plus pr6cis du projet architectural. Nous

pourrions dire qu'elle est, exprim6e ou non, l'essence centrale m6me du projet de

I'architecture (de son projet unique en quelque sorte).

Le terme de typologie intervient de plus en plus fr6quemment dans le discours

architectural. Dire cependant d'un projet qu'il appartient ou pas d telle ou telle <

typologie > n'6claire pas forc6ment 'obj ectrf critique que l'on voudrait ainsi

poursuiwe. En effet, la plupart du temps le terme de < typologie > fait appel

indiff6remment i une r6f6rence formelle, ir un contenq comparable i une p6riode

historique donn6e, d l'analogie d'm systdme constructif, etc. Dans cette direction, le

jugement se pare d'une terminologie qui n'annonce pas de nouvelles observations,

mais reste limit6 d une d6marche conventionnelle d'analyse comparative. La typologie

est un mode de classement d'objets. Ce mode est d6termin6 par la recherche m6me des

filiations precises, ascendantes et descendantes, que les obj ets entretiennent entre eux.

Ce sont ces filiations et leurs ramifications qui constituent des classes dont le type

serait l'invariant. Mais cet effort patient ne se bome pas d d6crire une linguistique

g6n6alogique que I'on pourrait assimiler i une linguistique architecturale historique ou

gen6tique,

2



PREMIER CHAPITRE:

La recherche typologique interprdte les obj ets dont elle se saisit. Elle est par

cons6quent une herm6neutique. Elle d6crypte, en les codifiant, les objets

architecturaux pour les regrouper selon des classes hypoth6tiques. Curieusement, la
recherche ty'pologique a pour but de retrouver les < types g6n6rateurs > (abstraits) de

s6ries de formes qui, elles-m6mes, se pr6sentent comme des < moddles D concrets.

Ainsi les obj ets de son 6tude sont des ( moddles > concrets, les seuls visitables, alors
que les finalit6s qu'elle poursuit sont des ( types ) abstraits, invisitables si ce n'est d

travers quelques modeles plus coh6rents que les autres : les arch6types. Toute la
difficult6 de la recherche typologique est de traduire d travers la permanence de

certains moddles me ant6riorit6 primaire qui les domine et qui en est comme la
(matrice), pour reprendre la d6finition quatre m6riennes.2

1. Principes de lecture :

La forme de la ville se compose de deux 6l6ments (structures) fondamentalement

diff6rents ;

o Les infrastructures de la ville : qui sont :

- Le site lui-m6me

- La trame viaire

- Trame parcellaire

o Les superstructures delaville: qui sont les 6l6ments mdmes d'occupatron du

sol :

- Le bati
- Les espaces libres

2. Les objectifs de lecture :

- De faire une 6valuatron critique de la forme des tissus et des organismes

urbains.

- D'identifier des perrnanences structurales associ6es d I'identit6 cultwelle des

lieux et des contraintes relatives d la conservation du patrimoine b6ti et des

paysages culturels.

- De d6finir des mesues de contr6le des transformations du cadre bdti et

d'encadrement des projets d'intervention.

3. La lecture topologique :

Caract6rise les rapports entre les 6l6ments selon leur positionnement r6ciproque

d'un espace decrit :

2 Lamtmiere, Jean-Marc : Le classement typologique en architecture, Habitation : Revue trimeslrielle
& la section romande de l'Association Suisse pour lTlabitat, 6l (19E8) P6.
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PREMIER CHAPITRE:

Entre deux places d6crit leurs positions relatives :

Eloigrement-Proximit6-Continuit6-Incl usion

Entre deux places decrit 6galement les possibilit6s de liarson ou de

communi cation entre elles :

Discontinuit6 (absence de liaison) -Continuit6 (liaison directe ou indirecte)
La lecture g6ometrique

Decrit les figures qui dessinent les espaces et leurs proportions les uns par rapport aux

autres. Elle comprend :

- La typologie des formes

Les rapports des figures - les rapports de directions

o La lecture dimelsionnelle

Elle d6crit les dimensions des espaces et leurs proportions les uns par rapport aux

autres

III. L'ARCHITECTURE TRADITIONNELLE EN

Selon G Lenclud, les termes de tradition et de soci6t6 traditionnelle sont associ6s

d la pratique de I'ethnologie qui cherche dans les formes traditionnelles de la vie

sociale. En Ethnologle, le terme "traditionnel" contribue d la consolidation d'un cadre

de r6f6rence intellectuelle constitu6 par un systdme d'oppositions binaires

(tradition/changement, soci6t6 traditionnelle/soci6t6 modeme). 3CH. Norberg-Schulz

souligne que < le terme tradition indique qu'une figure continue de repr6senter

quelque chose de g6n6ration en g6n6ration >a

1. Caract6ristiques de I'habitat traditionnel en Alg6rie :

L'habitat traditiormel compose la plus grande partie de l'environnement bab de l'homme.

l'analyse de la conception et de l'utilisation de cet habitat font appamire pleinement toutes

les richesses. La somme extraordinaire de connaissances technique (particulidrement en

termes d'6conomie d'6nergie e1 de materiaur) de possibilite d'adaptation contenue dans

l'habitat traditiomel fait partie du patrimoine humain.5

I G. l,enclud : La tradition n'est plus ce qu'elle etait... . Rerrre terrain No 9, octobre 1987), PP.l 10-123.
a CH. Norberg-Schulz : L'Art du lieu, Architecture et paysage, pernanence et mutations. Edit. Le
Moniteur 1997. P.201
5 Akchiclp. Z. (2Ol l). Etude dc comportement d'rme chemhee solaire en lue de l'isolation thermique,
M6moire Presentd pour I'obtention du dipt6nr de Magister, rmilersite kasdi Merbah Ouargla. Page 21.
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PREMIER CHAPITRE :

On peut distinguer principalement l'habitat traditionnel urbain ou rura.l, qui repose

d'une part sur le nombre d'individus ainsi que sur la localisation ; d'autre part sur les

activites. Notre cas d'6tude etant le rural compact, on se penchera donc sur ce type
dans le paragraphe suivant. Dans I'espace m6ditenan6en comme en Alg6rie, les gestes

des soci6t6s pr6c6dentes sont grav6s < I'espace est la r6sultante et le produit des

activit6s sociales. > Henri Lefebvre, (1981). Ces populations sont rattach6es i la terre,
d l'agriculture et i l'6levage, d la vie en communaut6, au partenariat et ii l'entra.rde,

cela s'est refl6t6 sur la production de type de figues au niveau du territoire rural.

Habitat M'Zab :

A 600 km au sud d'Alger, est un plateau de calcarre d6coup6 en vall6es et ravins

qui s'enchevdtrent les uns dans les autres sous forme de filet, c'est une entit6
geographique et un fait culturel particu.lier. En effet I'implantation de la soci6t6

ibadite, des le d6but des Xldme sidcles dans cette r6gion hostile et aride, r6sulte d'un

acte volontaire d'6pargner leur religion des menaces de l'ennemi. Mais le d6fi pour

rendre vivable un tel milieu suppose, une gestion de l'espace et une architecture

specifique pouvant traduire mat6riellement les structures complexes de la soci6t6

mozabite, de son mode de vie et de a pensee.

t lt:

La casbah d'Alger La casbah d'Alger

Le site a 6t6 determinant dans sa formation car lhistoire de la m6dina est celle de

son site se caract6rise par sa situation par rapport d son environnement riche en

ressources de toute nature indispensable i l'6tablissement humain. Il est vrai que la
m6dina d'Alger, a subi le meme sort histoire que les pays m6diterran6ens en g6n6ral

et l'Afrique du nord en particulier. Les ph6niciens inaugurdrent, ainsi la venue d'une

5
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PREMIER CHAPITRE :

chaine de colonisateurs, composde de romains, vandales, byzantins, arabes, espagnols,

ottomans et frangais.6

/!

Habitat traditionnel Aurassien ;

Frurt d'une symbiose ancestrale entre un site arx caprices nombreux et une

profonde identit6 culturelle, Ie mode d'habiter dans les d6cheras Aurassiennes est un

des demiers t6moignages, encore v6cu, d'une organisation spatiale ancestrale. Toute la
symbolique de la relation homme lieu de vie demeure encore prdsente dans toute sa

diversit6 et son origrnalit6.

6 Atek A. (2012). Pour une r€interpretation du vemaculaire dans l'architecture durable, cas de la
oasbah D'Alger, mernot€ pour rnagrster, uriversit€ Mouloud Mammeri TiziOuzou. Page 7O-
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PREMIER CHAPITRE:

Vieille citadelle berbdre, l'Aurds a l'originalitd d'une position de transit, formant
une barridre naturelle entre les hauts plateaux constantinois et le Sahara, sur laquelle
viennent buter tous les nuages qui arrivent du nord. < Ce massif imposant surgi entre

le Sahara et les Sbakhs, les voyageurs le d6couwent de loin, le considdrent toujours
avec une religieuse curiosit6, comme le mur derridre lequel il se passe quelque

chose>'

L--

("a

.: 7' lt
I

L'architecture Traditionnelle De Kabylie

La r6gion de Kabytie renferme de magnifiques sites et paysages parmi lesquels le

massif montagneux du Djurdjura et la vall6e de la Soummam qui recdlent de

nombreux villages habit6s par une population de culture berbere. Ces villages

presentent des maisons dotees d'une architecture t6moignant de la culture et de la

m6moire collective de la soci6t6 qui s'y est 6tablie depuis maintenant plusieurs sidcles.

L'architecture traditionnelle kabyle, telle que construite par nos ancOtres, r6pondart

i une certaine logique constructive. C'6tait une architecture 6volutive, elle se

transformait lentement au fur et ?r mesure des besoins des occupants ; elle pr6sentait

notamment I'avantage de ne pas d6naturer le paysage. La richesse de cette architecture

est ind6niable eu 6gard aux potentialitds qu'elle offre.

? Sarnia ADJALI HABITAT TRADITiONNEL DANS LES AURES Editions du CNRS p.271

7
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IV. Notion de la typoloqie architecturale en Ale6rie :

[,es techniques de la mdthode tlpo-morphologtque sont souvent utilisces pour classer et

ordonner les nombreuses productions architecturales et saisir leurs variations au cours de

I'histoire. N6anmoins, leur exploitation trds large est entachee par le trait€ment superficiel ct
reducteur dont elles sont l'objet. Pour cela nous nous sornmes attel6s d la recherche des [pes
d'habitat en rue d'une classification des ksour. L'approche r)"pologique permet de d6celer les

m6canismes de formation et d'6volution des productions architecturales, en les replagant dans

Ieur conkxle spatial et lemporel specifique.

On peut distinguer principalement l'habitat Eaditionnel urbain ou rural. qui repose d'une part

sur le nombre d'individus ainsi que sur la localisation , d'autre part sur les activites. Notre cas

d'dtude 6tant [e rural compact, on se penchera donc sur ce ry?e dans le paragraphe suivant.

Dans l'espace mediterraneen comme en Algerie, les gestes des socia6s pr6c6dentes sont

grav6s < I'espace est la resultante et le produit des activit6s sociales, > Henri Lefebvre,
(1981). Ces populations sont rattachees d [a terre, ri I'agriculhre et d l'6levage, d la vie en

communaute, au partenariat et e l'entraide, cela s'est reflele sur la production de fy-pe de

figures au niveau du territoire rural.

8
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PREMIER CHAPITRE:

L'architecture ksourienne est n6e de la coexistence des modes de production

appartenant i des p6riodes historiques bien definies. Cet environnement est le r6sultat

d'un processus continu qui a impliqu6 les capacit6s de la soci6t6 d se concevoir, se

planifier, se construire et se maintenir dans cet espace geographique aride. Cette

architecture est donc un espace concret qui doit Ore le support de r6f6rence pour

toutes les r6alisations d venir. L'architecture du projet patrimonial d6passera les

contraintes formelles et techniques pour d nouveau insuffler la vie dans ces lieux. 8

Les villes-vall6e ou ville-ksar s'inscrivent dans des processus d'urbanisation qui

6chappe d la modemit6. Ce sont des villes gonflantes qui se caract6risent d'un
&alement urbain qui pousse au d6frichement de leur biosphdres et place ces ksour

dans un processus de patrimonialisation qui palie i la centralisation des ksour sur

leurs villes. Ces villes-oasiennes telles que la vall6e du M'zab, Laghouat ou encore

Adrar en Alg6rie.e

De par seule son architecture, la ville doit r6v6ler sa logique. La morphologie

urbaine permet d'appr6hender la structure du b6ti et de ses 6l6ments stmcturants par

une s6rie de types et le processus de genese de la ville se lit au travers de ses

diff6rentes phases historiques de croissance et de destruction. Notre recherche met en

exergue I'importance d'inclure i I'analyse typologiquer0 la dimension de l'amplitude

culturelle et historique d travers l'onomastique des espaces, miroir de l'ancrage des

pratiques spatiales et des modes d'habiter de la population autochtone. Ce travail sur

la toponymie (essentiellement berbdre et arabe) la relation de I'architecture au mode

d'habiter et ['appropriation de l'espace habitable sont deux 616ments cl6s d a;outer aux

6l6ments de la typification d6passant ainsi la vision caricaturale des cit6s sahariennes

r6duites d de simples < manifestations formelles )).

8 ili Mrhrour, ( Contribution d l'6laboralion d'une q'pologie "zrzrnniqae' des ksotf dans le

Go]urara >r,Insaniyot,/ .:!."L.]/[En lignel, 5l-52 I 2011, ois en ligne le 15 janvier 2015, consulte Ie 16

novemb,re 2017. IIRL : http://insaniyat.revues.orgll2T66; DOI : 10.4@O/insaniyat.l2766
e Nesrine Si AmeI. Les villes kouriemes . 2015 . P3
r0 En ref€rencc d l'analyse t}?ologiqrE contemporaine de I'ecole italieDne des armees l960 et
appliqu6e par Panerai et Castex en ddl'eloppant tm point de vue syntaxiqw et structwaliste rompant
avec la tradition esth6tisante de l'histoire de l'art traditionnel.
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l. D6finition du mot Ksar :

Le mot se prononce ( gsdl D. C'est une alt6ration phonique de la racine

arabe gasr qui designe ce qui est court, limit6. C'est d dire un espace limit6, auquel
n'a accds qu'rme certaine catdgorie de groupes sociaux. C'est un espace confin6 et

r6serv6, limitd d I'usage de certains. Le ksar (pl. ksour) est un grenier, mieux encore

un ensemble de greniers bien ajust6s.

2. Rappel historique:

I1 est surprenant de voir naitre le ksar au XIe sidcle comme le pr6conisent de

nombreux historiens. En effet les am6nagements judicieux dont il dispose, la

technique qui [e fonde, sont trop parfaits pour rme institution qui vient de voir lejour.
Les historiens ont r6solu I'apparition du ksar par I'invasion hilalienne qui a contraint

les Berbdres, i quitter la plaine pour se replier dans Ia montagne et les emplacements

fortifi6s. Li, sur des pitons quasi-imprenables, ils se seraient barricad6s dans les

villages fortifi6s qu'ils auraient fait construire.

Le site est choisi selon les possibilites de d6fense militaire et la disponibilit6 des

ressources en eau, condition qui assure la cr6ation de palmeraies indispensables d

I'installation humaine. La taille du ksar est en fonction des capacit6s nourricidres du

terroir. Quand il est capable de se d6velopper pour recevoir le croit d6mographique, le

ksar se demultiplie. Certains 6crits relatent qu'une fois la croissance d6mographique

depasse les capacites de la mosqu6g il convient d'en 6difier une autre au sommet d'un
piton et de fonder une nouvelle ville autour d'elle.

La fonction du ksar est essentiellement agricole. A t'origine, c'est un grenier

collectif qui sert de lieu d'ensilage des c6r6ales, des olives, des produits de b6tail, c'est

aussi un lieu sfr of les objets de valeur sont en s6curit6. 11 faut ajouter d cela que [e

ksar d tm c6t6 s6curitaire car il demeure d'un grand secours, pour repousser les

razzieurs et 6ventuellement s'y r6fugier en cas de besoin.

[.e sol sillonn6 par les cours de l'oued, est aJIect6 i la v6g6tation et d

I'am6nagement des palmeraies, alors que le monticule rocheux est d6sign6 pour

I'implantation du Ksar.

L'image en perspective que le Ksar offre au regard est celle d'rme masse bdtie

dress6e sur un piton rocailleux, qui s'impose par son ordre serrd compos6 de maisons

agglom6r6es harmonieusement. Au point le plus haut, le minaret, dress6 vers le cie[,

annonce la ville et la protege. Il en est le garant et le systdme nerveux. Par son

ordonnancement et son aspect compact, le ksar traduit la coh6rence et la cohesion de

son corps social.

10
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3. Ksour types :

. Morphologie du lGar :

Organisation spatial du Ksar :

Certains ksour sont consid6r6s comme de veritables cites

en raison de Ia densite de lhabitat et de l'anciennete dc
I'installation des lienages. Ce mode de vie a un impact

manifeste sur la conceptiorl l'organisation spatiale et

fonctionnel le du ksar.

En effet on y trouye des habitations serrees les unes

contre les autres et entourees d'un mur de protection, qui

utilise parfois la fagade ertirieure des maisons, alec

deur ou plusieurs portes. De plus, on observe I'existence

d'une mosqu6e et d'rme place (rahba).

k ksar es entour6, en gen6ral, d'rm sdr (rempart). Parmi les principales caract6ristiqucs

des ksour se trouvent les fortrfications.

Les mat6riaux de constructions:

Pour les materiaux de construction le ksouriens a fait appel

i son milieu.

Les plus anciennes constructions ont 616 6difiees en pierres,

l'argile comme materiau de construction n'intrervicnt que

par [a suite.

De maniere g6n6rale, lhabitation est en murs porteurs,

assez 6pais. La poutraison es1 faite de troncs de palmiers

La palmeraie
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PREMIER CHAPITRE:

(khashba) et les plafonds sont constitues par un

Clayonnage de palmes (idd). Les troncs d'arbre constituent les poutres, ce qui erglique la

largeur i peu pres commune a tout€s les pidces (2 mdtres 50 environ)

4. Les monts des ksour:

Partie occidentale de l'Atlas saharien, les monts des ksour s'6tendent de la frontidre

Alg6ro-Marocaine jusqu'au djebel Amour. Ce nom leur vient de la quarantaine de

villages fortifi6s qu'on y rencontre. Iis y t6moignent, entre les hauts plateaux et le

Sahar4 parcourus par les tribus nomades, d'un peuplement s6dentaire tres ancien.
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DEUXIEME CHAPITRE:

Wilaya de OuarglaI, PRESENTATION DE LA VILLE DE
DJANET:
t. SituaJion :

La vall6e de Djanet, principale oasis du Tassili Ajjer, est

situee d I'extr6me Sud-Est de I'Alg6rie. Elle est d environ
1079m d'altitude.

Elle est approximativement i 42okn de son chef-lieu de

Wilaya ; Illizi ; d 1464 de Ouargla et d 2200km de la capitaJe

Alger.

La commune de Djanet est limit6e par les frontidres

libyennes i I'Esg la commrme de Bordj El Haouds i l'Ouest,

la wilaya d'lllizi au Nord la frontidre nig6rienne au Sud et la
wilaya de Tamanrasset au Sud-Ouest.

unr.rtiki

2. Accessibilit6 :

La commune de Djanet est travers6e par la route nationale no 03 qui assure la liaison

Nord-Sud. A cette route se greffent deux chemins de wilaya (CW 501 et CW 275) qu
d6bouchent, respectivement, sur la Libye, passant par Tinelkoum, et [e Niger.

L'accessibilit6 i Djana se fait 6galement par la voie adrienne, I'a6roport se trouvent

i la zone d'extension d'Iferi.

3. Donn6es naturelles et physiques :

a. Relief et morphologie :

La vallee de Djanet se compose d'tme plaine plus au moins large, qui est le lit d'Oued

Edjerou, elle est bord6e d l'Est (rive gauche) par les granites et les schistes du socle

pr6cambrien, et d I'Ouest (rive &oite) par les gr6s du Tassili. Ces gr6s et roches du

socle constituent des pentes trds raides qui se transforment par endroits en falaise le

long de l'oued. Cette morpho-stmcture engendre trois contraintes : les crues, l'6rosion

et les dunes.

l3



DEI.XIEME CHAPITRE:

. I*s crues : Elles entrainent la destruction de tout ce qui se trouve sur le lit d'oued ou

sur les a{Tluents. Elles repr6sentent donc une contrainte trds importante.

. L'6rosion : EIle est occasionn6e par les falaises et les pentes tres raides aux abords de

I'oued, Elles se manifestent par des chutes de pierres qui constituent r.rn danger pour

tout am6nagement en contre bas de ces falaises.

. I*s dunes: Le d6placement du sable, sous I'effet des vents, peut causer

l'ensablement des zones

b,Hydrogeologie et hydrographie :

Les eaux souterraines d Dj anet se pr6sente sous trois formes

o La nappe superficielle d'Oued Edjerou i une profondeur de 3d 7m

. La nappe des gres, phs profonde que la prec6dente, et peu perm6able, d partir

de laquellejaillissement les sources au pied de la falaise Ouest, sur une longueur

d'environ 2km ;

. La nappe profonde du contrnental intercalaire.

o Les eaux de surface, quant i elles sont tres rares: un important reseau

hy&ographique sillonne la region a se remplit i l'occasion des pr6cipitations

et des crues.

o L'Oued de Djanet part de l'Assaki au Nord pour se perdre dans I'erg d'Admer
au Sud.

. Il porte d chaque endroit le nom de la r6gion qu'il traverse. Ainsi, on l'appelle

Oued Djerroud (ou Oued Djanet) au niveau de la vall6e de Djanet, Ifni puis In
Debieme.

r Etant de formation jeune, I'oue.d a la capacit6 de drainer la totalit6 de ['eau

recueillie dans le plateau. Son parcous peut etre divis6 en trois parties : la mne
d'alimentation, la zone d'exploitation (['oasis) et la zone d'6pandage qui se finit
dans le Tegharghart.

. Au Nord de cet oued se raccorde un ensemble d'affIuents (Tefdest, Tassetouf et

Tamrit). Ces demiers drainent l'eau depuis la falaise tassilienne et la r6gion de

Tamirt. En cas de crue, la hauteur de l'eau peut atteindre lm de hauteur.

c. Le climat :

Etant donn6 la position de Djanet, entre l'erg d'Admer et le plateau du Tassili, le

climat y est agr6able en comparaison avec celui du Sahara Central.
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DEUXTEME CHAPITRE:

Les temp6ratures : Elles peuvent varier d'une vingtaine de degres entre

I'hiver et l'6t6, et entre lejour et la nuit. Elles s'abaissent trds rarement en

dessous de z6ro. Le graphe ci-dessous rtisume les temp6ratures maximales,

minimales et Mensuelles.

3? 7 
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Les pr€cipitations : Les pluies sont trds rares et trds faibles. La moyenne

enregistr6e est de 20mm par an. L'616 est la saison la plus sdche alors que

durant le printemps, les precipitations sont relativement importantes.

httD://$ $rr.lcr o\ aseur.net/clinr ,t-r ill( I ).1\\lll.hrml

L'humidit6: Le climat de Djanet est un climat sec, l'humidit6 est d 0%.

Les vents : Les vents dominant sont les vents Nord-est. Ils sont fr6quents

dix mois de l'ann6e. Entre Ie mois dejuin et de septembre, ceux sont les vents

d'Est qui sont les plus importants alors qu'en octobre et novembre ceur du

Sud. Les vents de sable soufflent un peu moins de neuf mois par an.
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4. Apergu Historique :

La r6gion de Djanet est habit6e depuis le Neolithique, elle est fond6e au Moyen Age
pa: les Touaregs. Des populations de chasseurs-cueilleurs se sont install6es on
I'abondance de la v6g6tation et la faune. La guerre italo-turque de l9l I, sonne le glas

des ambitions ottomanes dans la r6gion, les Frangais en profitent pour occuper Djanet
en novembre I 9l L

5. Les ksour de Djanet:

fl. Introduction :

La ville de Djanet s'est d6velopp6e i partir de trois noyaux historiques, commun6ment

connus sous l'appellation Agram, ou Ksar qui signifie demeure des r6gions du Sud du

pays, connu depuis I'atlas sahariar jusqu'au Tassili.

b. Ksar El Mihane :

o Situationg6ographique:

l,e ksar d'EL MIHANE est situ6 dans la partie sud de la ville de Djanet, c6te

gauche de l'oued EDJEREOU.

Il constitue le lieu central entre les quartiers de la ville de Djanet d'ot le nom d'EL
MZANE puis EL MIHANE. Le ksar est limit6 par :

Au Nord et d I'Est par le monticule rocheux, avant l'extension

Au Sud et i l'Ouest par la route.

Apergu historique :

Le ksar d'ELMIHANE est habite par la tribu de KEL TAGHOURFITE et

KEL TIMAMALENE.iI est g6rer par ABDOU Ben ZID Ben OMRANE, pour arriver

au site de ce demier on emprunte soit une de trois entr6es du ksar qui sont :

EMIN'TOUERTE.
TIN TOGAZE,
TIN KEL TAMEZDID]A

l6

DEUXIEME CHAPITRE:



DEUXIEME CHAPITRE:

c. KSAR AZLOUAZE:
o Situationg6ographique:

Ksar Zalouaze est situ6 dans la partie nord de la ville de Dj anet exactement au Nord du

quartier de TIN KHATMA qui pr6sente l'actuel centre-ville. Les limites de I'ancien

ksar sont :

A l'Est, Sud, et i I'OUEST, le ksar est limit6 par la route.

Au nord et au Nord Est par le monticule rocheux.

. Apergu historique:

Le nom ZAI-OUAZE et d'origine targuie il designe le temps avant le coucher du

soleil

Lorsqu'on analyse la situation du quartier ZALOU AZE on observe qu'il presente le

demier point du coucher du soleil de la ville de Djanet. Historiquement le ksar de

zalouaze est divis6 en deux parties selon Ia position du monticule montagneux. D'ot
on trouve trois entr6es principales: Tinadile, Essar et Tanzamane. Le ksar est habit6

par deux tribus : Kel Tarbouna et Kel Tanzamane

t7
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Carte dc rrlei6 dc ln l -c miison du ksnr \D.l \IIII
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TROISIEME CHAPITRE:

I. KSAR ADJAHILE : (Cas d'Etude) :

. SituationG6ographiquc:

Le ksar ou le quader d'ADJAHILE est situ6 dans la partie sud de la ville de Dj anet,

dans le c6td droit de l'oued EDJERIOU "DJANET 'different aux autres quartiers.

Il est limit6 par :

A I 'Ouest et au Nord par le monticule montagneux.

A l'Est et au Sud par la palmeraie.

Le ksar s'allonge sur des terains plats.

. Apercu historique:

Le nom ADJAHILE signifie l'obscurit6, car c'est le premier quartier ou on assiste

au coucher du soleil.
Mais d'aprds les discussions avec les vieux du ksar selon I'histoire et les traditions

orale, suite ir une razzie de la tribu "IKARADANE " qui a massacr6 la quasi-totalit6 des

habitants hormis deux enfants rescap6s devenue orphelin, ce nom Targui
IDJOUIILENE signifiant orphelins semble Otre la racine du nom ADJAHIL nom
actuel du Ksar.

l9
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II. ANALYSE SYNCHRONIOUE DU KSAR ADJAHIL :

Lamorphologie typique du site a g6n6r6 la forme urbaine de la ville ; une forme lin6aire

de presque lTkm de long, stmcture par un seul parcours compris entre le biti et la
palmeraie. I[ est consid6r6 comme une limite artificielle de la ville, qui traverse la ville
du NO au SE, sur laquelle s'organise [e r6seau viaire de la ville de Djanet.

Suivant des voies qui se branchent perpendiculaire et constituent le reseau secondaire

qui mdne vers le KSAR

TROISIEME CHAPITRE:

l. Accessibilit6 du KSAR ADJAHIL :
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TROISIEME CHAPITRE:

2. Les limites du KSAR ADJAIIIL :

Concemant les limites du Ksar se sont des limites naturelles

o La palmeraie qui s'6tend du cot6 EST du KSAR
o Une chaine montagneuse qui s'6tend autour du KSAR

22
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TROISIEME CHAPITRE:

3. La hi6rarchisation des voies du KSAR ADJAHIL :

le systeme viaire

q

I aspecl dtYE&sionnlle
hierarchbation des voies
vdes pdocipale pr6fere I enlit6 urbEin
voies s€.oodake de 2-3 m relie les llots
impassede 1 -2 mded6cewe

I aspect typologique
sysleme boocle

coupc schdmatiquc
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4. La typotogie du cadre biti :

L'habitation d Djanet est consid6r6e conrne une habitation traditionnelle, ce type

d'habitation est adapt6 aux valeurs socioculturelles et aux conditions climatiques de la
r6gion. L'observation du sch6ma d'une habitation traditionnelle montre qu'elle est

compos6e g6n6ralement : d'un hall d'entr6e qui est d6gag6 sur la cuisine et le sanitaire

chaque unite est ind6pendante par une entr6e principale.

- Un hall d'entr6e

- Un s6jour qui occupe 30 o/o de la maison.

Espace TAWAKHA (la cour): joue le r6le d'un espace de s6jour d'eclairage et

d'a6ration pour la plupart des espaces.

Espace TAFALKATE (c'est un espace ombrag6): joue le r6le d'un espace

multifonctions ou se trouve les principales activit6s tels que, recevoir, manger,

reposer, ou dormir surtout en 616.

TAGHAJAMTE (chambre) : ayant une forme rectangulaire qur sert

essentiellement pour dormir.

Une petite IKADEWANE (cuisine): sert d'espace de cuisson associ6e d une

petite TAWAKHA propre d elle.

Une TAKHANOU"TE (MAKIZANE) : petite espace prdvue au stockage des

aliments.

EL KHOT DJ (W.C + salle de bain) situe en dehors de I'habitation avec un

accds independmt.

Au niveau des terrasses nous remarquons la superposition de celle-ci avec

I'occupation du sol elle sert de sechage aux linges ainsi que prendre soleil

en hiver.

24

TROISIEME CHAPITRE:
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5. LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION UTILISE :

. L'ampleur de besoin et l'6conomie conditionnent g6n6ralement le choix de

mat6riaux dans le domaine du bitiment.
o A KSAR ADJAHIL en choisi un type de mat6riaux de construction depend

essentiellement des ressources locales qui sont l'argile, la pierre la brique non

curte (toubes). Pour les murs et le branchage des palmeraies pour la toiture.

Sour.co : \u l(,ur
: \pp

grlr( I : la loiture d'lme maison i \djal
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TROISIEME CHAPITRE:

6. CONCLUSTON GENERALE :

La sauvegarde et la pr6servation des typologies architecturale du
patrimoine bflti est I'un des enjeux prioritaire dans le monde dont
I'objectif est de garder une r6putation sociale et touristique, La
conservation du patrimoine saharien et notamment les ksour est

importante pour la perspective de construire une base solide de

l'architecture local de Djanet et m6me de toute I'Alg6rie.

Dans ce travail nous ayons pu constater i travers une m6thode

d'analyse typo-morphologique la diversitd des typologies et la vari6t6
de l'habitat traditionnel dans la ville de Djanet qui s'organise
linEairemen! dont on a r6pertori6 plusieurs typologie de maison dont
le type i cour qui est le plus r6current.

Ce r6pertoire g6n6r6 i la fin nous a servi it acqu6rir d'avantage de

connaissance sur les diff6rentes typologie du ksar d'Adjahil
longtemps negliger afin de sauvegarder ce dernier avant sa

disparition vu son 6tat actuel et aussi pour rajouter une richesse

patrimoniale ir la ville de Djanet ainsi qu'au pays.
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