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CHAq|TRE l/ lNTRooucfloN GENERALE

Cxlprrne l- lrrnooucrtor cEuEnlle

1- lntroduction

Le d6sert alg6rien occupe les 4/5 de la surface totale du pays. C'est un milieu

aride ou semi-aride qui regorge d'6normes ressources minieres. Malgr6 ce climat, des

populations ont choisis de s'installer et vivre dans ce milieu. Ce qui les a pouss6s i adopter

leur mode de vie, leur culture, et leur habitation dans ce milieu desertique.

Plusieurs facteurs naturel, urbanistique, architecturale et culturelle rendait la vie

au Sahara paisible, agr6able et plus conviviale. Mais aujourd'hui tout ces facleurs sont

d6laiss6s pour la modemit6 souvent destructrice des cette ambiances @nnues dans ces

anciennes oasis. C'est le cas de notre 6tude i Ouargla.

L'abandon de ces facteurs, ses identit6s se remarque aussi dans le moddle de

construction, par I'utilisation des mat6riaux de construction et des technique constructif

6trangere a Ouargla qui ne s'adapte pas aussi. Peut de construction de Ouargla s'inspire

du patrimoine local.

A cet efiet, l'habitat ne se r6sume pas d une seule production quantitative mais

surtout qualitative qui r6ponde aux besoins des habitants et au contraire naturel de chaque

site. Le clich6 qu'a la population sur les constructions traditionnelles, les mat6riaux locaux

et les techniques constructif serait moins performant que ce se importer, donc pr6fdre

construire en brique de parpaing ou la brique rouge.

Malgre les efiortsfoumis parles autorit6s et institutions (comme le cas de I'association

de sauvegarde du Ksar de Ouargla) pour sensibiliser la population sur I'importance et

I'efiicacit6 incontest6 des technique et mat6riaux locaux on remarque une certaine prise de

conscience sur l'int6rCt de ce patrimoine.

Le ksar revele une importance particuliAre en tant que patrimoine national compte

tenu de sa taille, de sa complexit6, de son originalit6, de son organisation urbaine et de son

int6r6t historique.

Amos Rapoport suggdre dans les pays en voie de d6veloppement qu'un logement

pour €tre parfait doit r6aliser quatre objec{ifs, K le premtbr est qu'tl doft avoir une valeur

sociale et culturelle et afrrme que le logement traditionnel est sans doute ce qu'il y a de

mieux >1

1- Amos RAPOPORT, r pour une anthropologie de la maison ), edition bordas, Paris 1972, p 178



CHAPITRE I/ INTRoDUoTIoN GENERALE

2- D6marche g6n6rale et option de l'atelier

L'option de I'habitat urbain d6veloppee en ateliervise i la confrontation d la complexit6

du projet d travers ses diff6rentes facettes (th6orique, esth6tique, techniques et pratiques ),

la dimension urbaine comme matrice de tout projet d'architecture, la composition (urbaine,

architectural, constructive ou esth6tique) quidevientalorsl'outilde basede projection du projet.

Le projet d'habitat urbain s'articule autour de quelques

dimensions fondamentales : urbaine architectural et constructive.

Le pro.jet d'un habitat urloain doit s'inscrit dans la r6alit6 d'aujourd'hui et dans Ia r6alit6 des

processus ant6rieur de sa production.

a. De la r6alite d'aujourd'hui d6coule la n6cessit6 de prendre en compte les donn6es

inevitable du contexte d'aujourd'hui et du cadre de I'intervention notamment:

- Le lieu de l'intervention (le site propre et l'environnement imm6diat)

- Droit de construire d la reglementation en urbanisme

- Le cahier de charge de maitre de ouvrage

- Les normes (sociales, technique, 6conomique etc.)

- Les etudes de cas analogues d la probl6matique (en Alg6rie est un 6tranger)

b. De la r6alit6 des processus ant6rieurs de sa production nous empruntons d l'6cole

italienne de morphologie (Muratori) les trois postulat qu'il a th6oris6 comme postulat de

base pour concevoir un projet urbain:

- ll n'y a pas de projet sans la ville, le savoir sur la vile devient indispensable comme

ref6rence aux interventions architeclural.

- ll n'y a pas de ville sans histoire (stratification historique et histoire urbaine)

- ll n'y a pas de projet sans conte)te tenitorial.

Finalement la triangulation: projet, ville est histoire est fondamental et devient un concept

central dans le processus de conception et l'exercice du projet

3- G6n6ralit6 sur le thime

Le principal objectif de notre theme est la conception d'un habitat urbain qui s'inscrit

d'une manidre durable dans le climat rigoureux de Ouargla. Voir les contraintes de ce projet

comme une altematives pour mettre en valeur les produits locaux.

Promouvoir un type d'habitat traditionnelle effcient energetiquement et minimiser

I'utilisation de la dimatisation.

2



CHAPITRE l/ lvrRoDucflo^, GENERALE

Dans le but de permettre a l'usager de s'identifier d sa culture et de s'6panouir dans

un cadre de vie ou I'aspect qualitatif est primordial.

5- Formulation du problime et questionnement

L habitat traditionnel saharienne repr6sente des valeurs patrimoniales, culturelle et

savante, cependant les actions port6es sur ce domaine demeurent restreintes sur I'existant.

Certains concepteurs et decideurs st6r6otypent I'habitat pour tout le territoire alg6rien, afin

de r6pondre a la crise quantitative du logement.

Cependant, les produits standardises ne valorisent pas la situation socio-6conomique

du lieu de construction, impliquant des importations massives, une r6duction de la valeur

ajout6e locale. Ces logements ne s'intCgrent pas au sud. Ceci se remarque dans toutes les

villes sahariennes. Les questions a se poser sont pour notre travail sont:

- Comment concevoir des habitations qui refldtent les traditions et cuttures de Ouargla?

- Comment construire avec le climat?

6- Objectifs recherch6 et attendus par le proiet

La crise identitaire se manifeste par la non reconnaissances de ses origines, sa

culture et tradition, et par des modifications observ6es sur les batiments et la manidre dont

les habitant les utilisent.

Dans ce travail notre objectif est d'essayer de rEpondre i aux besoins de la

population:

-En concevant un habitat qui s'intdgre dans le milieu urbaln saharienne avec un bien-6tre,

en rappelant i Ia population leur odgine, leur culture tout en donnant un clin d'eil a la

modernit6.

-Un habitat bien conEue qui r6ponde aux besoins d'une soci6t6, qui repr6sente sa culture

des avec des materiaux locaux.

-Essayer de repondre a la demande en matidre de logements d6cents.

3

4- Choix du sujet et motivation

L'architecture saharienne est une architeclure unique. Les techniques, l'organisation

spatial, la hi6rarchisation des espaces dans ses villes traditionnelle saharienne sont

complexes et peut nous apprendre beaucoup. Cette volont6 de connaitre cette architecture,

son importance dans la vie des populations sahariennes mais aussi pour la conservation de

ces patrimoines nous a pousse a appr6cier et faire notre proiet dans cette partie alg6rienne.

Nous avons choisi la wilaya de Ouargla pour notre projet parce que celleci possede l'un

des Ksar qui est le plus enracin6 dans l'histoire du Sahara Algerien.
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Cxlptrne ll- ConuatssAl{cES ET ANALvSE DEs cAs aNALocuEs

Cette chapitre nous permettra d la fin de tirer des concepts i partir de l'analyse des

difierents exemples, qui vont nous servir de base pour 6tablir un programme mais aussi

des idees de conception qui r6pondra d la probl6matique et exigence du notre thdme.

1- CoNNArssaNcE GENERALE suR LE THEME

Aujourd'hui, il est difficile de penser au recours i un systdme de climatisation

6lectrique pour atteindre les niveaux de confort thermique. Avec les co0ts que cela

engendre. L adaptation de l'habitat ne s'andte pas d la pertinence de l'usage qui en est

fait. Elle conceme aussi la valorisation des ressources locales : main d'euvre, savoir-faire,

mat6riaux de construction. La valorisation des ressources locales est essentielle en termes

de developpement. ( Un mat6riau n'est pas interessant pour ce qu'il est mais pour ce qu'il

peut faire pour la soci6t6 )r

Quel que soit le contexte, le choix des materiaux et des techniques de construclion

conditionne la qualit6 du batiment. ll ne s'agit pas de rechercher un confort permanent a des

coots prohibitifs, mais plut6t de proposer des solutions appropri6es aux modes d'habitat,

ceci dans des limites et des coots acceptables.

Dans les villes traditionnel saharienne plusieurs techniques de construction,de ma-

t6riaux noble et naturel ont montr6 leur efiicacit6 dans ces r{lions secs depuis des sidcles.

Oe la tene comme mat6riaux de construc{ion

L'adobe: c'est une technique de construction

en terre crue qui consiste d produire des

briques de tene faqonn6es a la main ou

moul6es puis s6chees au soleil. Ces briques

sont ensuite appareill6es en murs epais qui

ont l'avantage d'etre porteurs.

Le pis6: c'est une technique de construction

en terre crue qui consiste a realiser des

murs monolithiques porteurs en compactant

progressivement dans des banches ou des

coffrage des couche superpos6es de terre.

Le compactage est r6aliser manuellement

par le magon i l'aide d'un pilon appel6 dame

ou pisoir.

Fig.2.1 Brique de tene crue

Source: archdaily.com

Fig.2.2 Maison en pase (chine)

Sourc€: archdaily.com
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CHAptrRE rll CoNNArssANcEs Er ANALySE DEs cAs ANALoGUES

Fig.2.3. Betiment en bauge (Najraran, Arabie S.)

La pierre: Source: alamy.com

Plusieur technique permet d'utiliser la pierre comme mat6riaux de construction. La

technique de la pierre taille est une des technique qui consiste a empile des blocs de pierre

les uns sur les autres par des joints (gypse, ciment...) Produit naturel mis en @uvre dans

les monuments embl6matiques ayant r6sist6 aux sidcles

Fig.2.4. Maison en pierre

Source: ai'chdaily. com

La palmeraie

La palmeraie constitue le pivot

de l'6cosystdme oasien des r6gions

sahariennes. Elle a une place trds particulidre

chez I'homme saharien. Dans les oasis les

palmeraie se trouve a l'ext6rieur des villes

qui ceinture celle.ci. La palmeraie est un

6cosysteme trds particulier a trois strates. La

strate arborescente et la plus importante est

repr6sent6e par le palmier dattier; la strate

arbor6e compos6e d'arbres fruitiers. Enfin la

strate herbac6e constitu6e par les cultures

maraichares, founagdres, c6r6aliCres.

Fig.2.5. Maison en pierre

Source: archdaily.com

Fig.2.6. Palmeraie de Ouargla

Source: auteur 20'18

La bauge: cette technique de construction,

consiste i r6aliserdes murs monolithiques, en

formant puis en empilant des mottes de terre

crue en couches horizontales superpos6es.

Cette technique permet de modeler des

murs porteurs sans I'aide des moules ni de

coffrage.
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Analyses des cas analogues

2.'l Le nouveau village de Gourna: Hassan Fathy

Biographie de Hassan Fathy

Hassan Fathy est un architec{e 6gyptien n6 le 23 mars 1900 a Alexandrie. ll obtient

son dipl6me d'architecture i l'Ecole Polytechnique de I'Universit6 du Caire en 1926. ll

d6cdde le 30 novembre 1989 au Caire. Hassan Fathy a un point de vue particulier penser:

sur la base du patrimoine de la nation, et en mCme temps de b6n6ficier des r6alisations des

autres.

ll ne construit pas seulement les murs et le plafond, mais la vie et la culture du

patrimoine n'est pas mort, donc l'esprit est toujours vivant et bien pr6par6s pour l'avenir de

la poursuite de ce patrimoine serieusement conUnuer sans interruption.

( Tout architecte qui fait de son baUment un four solaire et compense en installant

un 6norme systdme de refroidissement aborde le probldme de fagon inappropri6e et on

peut mesurer l'inadequation de sa tentative de solution par le nombre excessif de calories

qu'il introduit inutilement dans le batiment. ) Hassan Fathy

Les principes de I'architec{e se r6sume sur :

- La g6om6trie simple (des formes epur6s et simple).

- Utilisation des mat6riaux locaux (g6n6ralement I'utilisation de la terre).

- Mettre toujours la tradition en avant.

- Un bitiment efiicient.

Quelques realisions de Hassan Fathy

2

Fig.2.7 La maison Leila el-Wakil en Egypte (1950)

Source: http:/ rliww.tourcgyptnet

Fig.2.8 La maison Akil Sami a Dahshur en Egypte (1953)

Source: https://archnet.org
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nouveau arga en

Source: http://unvw.touregyptnet
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Fi9.2.10 La maison Sadat Garf Hoseyn en Egypte

Source: http://w\,r,w.touregypt.net

Fig.2.ll La maison Sadat Garf Hoseyn en Egypte

Source: http:/,vw\iv.touregypt.net

Fig.2.13 Monastirli House Giza, Egypt

Source: https://archnet.org
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Fig.2.12 Centre lslamique et mosqu6e Wehda

Source: lsmael S., Hassan Fathy,

lsmael Serageldin; Alexandria (2@7); page 100.
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Le village de New Gouma est un village exp6rimental situ6 en Haute.Egypte, sur

la rive occidentale du Nil au niveau de Louxor. ll se situe prds du site de l'antique Thdbes,

patrimoine mondial de I'UNESCO, qui compte parmi les sites les plus visites en Egypte.

Le climat a Gouma est caract6ris6 par un climat d6sertique chaud. Sa construction a

commenc6 de 1945 a 1948.

Apergus sur le nouveau yillage de Gourna

En 1945, le ministdre 6gyptien desAntiquit6s demande a Hassan Fathy de concevoir

un village afin de reloger les habitants de l'ancien Gourna dans le but de limiter le pillage

sur les sites pharaoniques et de faciliter le d6veloppement touristique. ll s'agit de I'occasion

parfaite pour Fathy pour enfin tester les idees d6voil6es au Mansouria33 sur une grande

6chelle et voir si elles peuvent vraiment ofrir une solution viable au problCme du logement

rural en Egypte. Cinquante acres de tene cultivable (environ 20 heclares) sont achet6es.

ll s'agit d'une parcelle d plat prot6g6e par des digues et situ6e d proximit6 de la route

principale ainsi que d'une voie fen6e.

Le village a et6 congu pour 6tre un prototype, mais plut6t que de construire un nombre

limite de types d'unit6s, Fathy a une approche inedite qui consiste i chercher i satisfaire

les besoins individuels de chaque famille dans la conception. ll a pris soin de consutter
les villageois eux-mCmes, l'6tude de leurs habitudes et I'organisation sociale de I'ancien

Gourna.

Fig.2.14 Vue sur le nouveau village de Gouma

Source: lhttps:/fuhc. unesco.org

Analyse et concept

Etude urbaine

Le village est donc divis€ en quatre parties principales s6par6es par des rues d'au

moins 10 mdaes de large, correspondant aux quatre tribus Gourni.

q

Pr6sentation du Projet



Les Hassassna et les Atteyat occupent le quartier en demi-cercle au nord du village- Les

Horobats se trouvent au sud de la rue principale, dans le quartier englobant ce demi-cercle.

Les Ghabat, la troisidme tribu, se situent d I'ouest du village. Enfin, les Baerat sont log6s <

a l'extreme ouest du New Gourna, separ6s du reste du village par une large rue.

Un systdme de rues secondaires, ne d6passant pas une largeur de 6 m, protdge

l'intimit6 des badanas (Les badanas constituent un regroupement de plusieurs familles.).

Chaque badana a son propre caf6, son salon de coiffure et son 6picerie. Leurs maisons

sont regroup6es de fagon in6gulidre autour de petites places reli6es par des rues avec des

angles morts afin de dissuader les 6trangers d'aller plus loin.

Reprendre la m6me organisation spatiale urbaine des badana avec le mCme emplacement

de chacune d'elles.

- la centralite pour la mosqu6e, et les equipements publics sur les bords du village.

- Le hammam est incruste dans la cour semi publique.

- Une place semi-publique pour chaque groupement des maisons (badana) afin de mieux

conserver l'intimit6.

- Les ruelles dans les quartiers sons ombrag6s

Le village est compos6 d'6quipements 6coles, mosqu6e, 6glise, centre artisanal, march6,

th6dtre, Hammam.

Legende
I Hassassna et des Atteyst

Equipement de servics
I Ouanier dcs Ghabat
I Ouariisdes Horob.ts
r Ouanier des BaelEt

1-Ecde primaire pour gar@n
2-Ecole primaire pour lille
3-Dispensaire po{r femme

Fi9.2.15 Le plan de masse de village de Gouma

Source: https:/ whc.unesco.org/

+Station de police

GCenft anisanal
7-Club sporlif
&Khan
g.community Hall
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Fi9.2.16 La mosqu6e de Gouma

Source: https:/ 
^/mf 

org/

Sur la fagade de la mosqu6e les ouverture ont

peut remarquer que les ouverture sont en arc.

On remarque que les ouverture du theatres

les ouverture sont de forme rectangulaire.

Fi9.2.18 Rue principale du villag€ de Gorma

Source: https:/,vmforg/

ans un qua

10

Source: https:/fu,/mf .org/
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Fi9.2.17 Le theatre de Gourna

Source: https:/,vmlorg/
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Les ruelles principales qui s6parent les quartiers sont plus grandes que celles qui desservent

les maison, et sont moins ombrag6s.

litude architecturale : une habitation du nouveau village de Gourna

L'architecture de ces habitations est congu pour les pauvres habitants, et bas6e

sur l'utilisation de briques en terre crue, de vo0tes nubiennes et chaque maison beneficiait

d'une climatisation naturelle grdce d un systdme de ventilation inspir6 de celui des palais

des mamelouks du Caire ottoman.

U'

Fig.2.20 Coupe du systeme aeration de l'ecole des filles( village de Gourna)

Source: https://ecohabitat.wordpress.com

Le capteur d'air utilis6 dans les 6coles de Gourna se composait d'une gaine de

ventilation en forme de chemin6e avec une large ouverture plac6e trds haut face au vent

dominant. ll capte le vent en hauteur, la oU il est fort et propre

A I'int6rieur 6tait dispose un plateau m6tallique inclin6 rempli de charbon de bois

qu'on pouvait humidifier i l'aide d'un robinet ; I'air passait par cefte chicane et 6tait refroidi

avant de p6n6trer dans la pidce.

Maison 1

Cette maison au situe au village de gouma dans Ie quartier des Horobats. C'est une maison

a un seul niveau.

. 8.1

2

4

Legende:

1: entr6e

2: mastaba

3: Salon

4: chambre

5: Toilette

6: cuisine

7: Sejour

8: fosse de fumier

9: cellier.

I

4

Fig.2.21 Plan RDC

Source: www.archnet.org
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On peut remarquer que cette maison a une entre en chicane qui permet de creer d'intimite

et une baniAre visuel. En rentrant dans la maison on anive dans le vestibule qui mdne i
aux espaces communes (ir l'ouest) et au espaces communes (a l'est). Dans I'espace priv6

se trouve les chambres, le cellier et le escalier qui mCne a la terrasse. Et dans les espaces

communes se trouvent le s6jour, le salon des visiteur, la cuisine et une autre chambre des

invltes. Les toilettes se trouvent a l'ext6rieur dans la cour.

ir l-r

- n ilI
Fi9.2.22 FaFde 1

Source: www. archnet. org

Fi9.2.23 FaFde 2

Source: www. archnet. org

Pour un besoin d'intimite les espaces familiales et ceux des visiteurs sont s6par6s.

Les ouvertures sont sur6lev6s avec des petites dimensions, mais ceux avec des grands

dimensions sont mont6es d'un claustra pour diminuer la surface expos6e. La forme des

fenetres est soit rectangulaire ou en arc. On peut remarquer aussi les motif de d6coration

inspi16 de I'architecture local (vernaculaire).

L'utilisauon des vo0tes nubiennes ne permettent pas I'accds a toute la terrasse mais

juste une partie mais cr6e un systdme d'a6ration et de ventilation naturel.

Maison 1

Cette maison au situe au village de gouma dans le quartier des Ghabat. C'est une maison

a un seul niveau.

L6gende:
'1: entrde

2: mastaba

3: Salon

4: chambre

5: Toilette

6: cuisine

7: Sejour

8: cour

9: cellier

10: Epicerie

?

1
I

1

Fig.2.24 Plan ROC

Source: www.archnet.org
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CHAptrRE rrl CoNNA,ssANcEs ET ANALYSE DEs cAs ANALoGUES

Lentree de cette maison est en chicane. Apres on arrive sur la cour de la maison. La

distribution fonctionnelle de la maison est ir 6t6 pens6 en fait de s6par6 les espaces priv6s

et les espaces communes. Dans I'espace commune se trouve le s6jour , la cuisine, le salon

d'invites. Et dans l'espace priv6s se trouve les chambres le cellier, et les toilette.

Cette maison comporte aussi une un espace de commerce dont I'accds se fait i I'ext6rieur

a partir de la ruelle.

Dans cette coupe nous pouvons remarque

qu'il a utilise des petite fenetres et en hauteur.

La construction du mobiliers, en faisant des

niches murales et des estrades. La maisons

serait d6jd 6quip6 des la construction. ll a

aussi utilis6 des vootes pour l'6clairage et

l'aeration. Fig.2.2s coupe AAde ta maison

Etat du village actuellement source: wwwarchnet org

Auiourd'hui, le nouveau village de Gourna, partiellement construit, est e I'heure

actuelle abandonn6 et en p6ril, du moins les 6difices originaux puisque la population du

village est relativement stable. Bien que le theatre et la mosqu€€ aient 6t6 restaures et soient

dans un bon 6tat de conservation, certains bdtiments souffrent d'un manque d'entretien et

sont victimes de transformations sauvages.

I *

Fi9.2.26 Habitation en degradation a Gourna

Source:hftps:/ 
^fic.unesco.org/

.fl,

trttt,tot'ttrtrlaa,t,l,

SynthCse:

Dans les maisons construis dans le nouveau village de Gourna le mat6riaux principal

utilis6 est la terre crue. En confectionnant des briques avec cette matidre noble et disponible

localement, l'architecte a su concevoir des habitations qui s'intCgre dans le milieu aride de

Gourna et en refletant la culture en :

- Les 6quipements sont a la limite du village

t ;
'! a' , O

i'--Iru
w Is

q

aYl

3l ,

r

Fi9.2.27 Habitation en degradation a Gourna

Source:https:/ vhc.unesco.org/

i
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- Des ruelle 6troites ombrages

- Des ouvertures de taille r6duites

- Systemes d'a6ration par les vootes nubiennes

- ll as pris en compte les traditions et les cultures et le climat du lieu

- Hi6rarchisation des espaces

- Utilisation la terre crue

2.2 Le Ksar de Tafilelt

Pr6sentation du ksar de Tafilelt

Le ksar de Tafilelt ou la cit6 Tafilelt tadjdite (nouvelle), initi6 en 1998 par la fondation

Amidoul dans le cadre d'un projet social, est un ensemble bdti sur une colline rocailleuse

surplombant le ksar de Beni-lsguen, cet ensemble urbain, comptant 870 logement,

est dot6 de placettes, rues, ruelle, passage couverts, aires de jeux et des structures

d'accompagnement, telles que bibliothdque, 6cole, boutique, maison communautaire, salle

de sport et en pr6vision des 6quipements culturels et de loisirs (parc). Consid6r6 comme

6tant l'extension de l'ancien ksar de Beni-isguen, ce nouveau ksar a 6t6 6difie gr6ce i un

montage financier mettant e contribution : le b6neficiaire, l'etat et la communaut6 a travers

la fondation Amidoul. Pour assurer le confort thermique, certains principes architecturaux et

urbanistiques traditionnels ont 6t6 r6actualis6s.

Fig.2.28 Fagade principale du Ksar de Tafilelt

Source:Auteur 2018

Fiche technique du projet :

Projet : Cit6 < Tafilelt >.

Promoteur : Association Amidol.

Nombre des habltants : 1,050 habitation

Fi9.2.29 Porte d'accCs a linterieur du Ksar

Source: Auteur 2018

Superficie globale du terrain : 22,5 Ha.

Surface residentielle : 79.670.00 m'.

Nombre de logement : 870 Logements.

14
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CHAq|TRE l,/ CoNNA,sMNcEs Er ANALyS€ DEs cAs ANALoGUES

Date de d6part : 13 mars 1997.

Date d'achdvement : 2006.

Lieu : Beni lsguen < Ghardaia - Algerie )).

Site naturel : tenain rocheux avec une pente de 12 a 15o/o.

Climat : climat saharien.

Le principe d'egalite : aucune maison ne difidre des autres par sa grandeur ou son style.

Cout du logement : I 700 DA,/m' bati.

Types de logements : les logements sont en R+1 avec tenasse d'6te accessible. Repartis

sur trois (03) moddles :

D6signation 1 "'" variante 2'-" variante 3'* variante

Emprise en sol (m') 50 89,63 130

Nombre 250 550 70

Prix du logement (DA) 1 000 000 1 400 000 'l s00 000

Fi9.2.30 Tableau represente les 03 modeles des maisons de Tafilelt

Source:https:/,vhc.unesco.org/

Apergus sur la ville de Tafilelt :

Ksar Tafilelt, un moddle de pr6servation du patrimoine architectural L'experience

du Ksar Tafilelt est devenu un moddle, voire une r6f6rence en matiCre de preservation du

patrimoine architectural alliant la modemit6, le confort de vie, ainsi que la bioclimatique et

l'ecologie, a soutenu M. Zidane. Ce p@et, a{-il rappel6, avait obtenu Ie premier prix de la

Ligue arabe de I'environnemenl2Ol4 a Manakech.

Lanc6 en 1997, ce nouveau ksar qui s'6tend sur un site rocheux d'une superficie

de 22 hectares et compte 1.050 habitations, a 6te conqu pour une meilleure qualit6 de

vie, en s'appuyant sur l'interpr6tation consciente de I'h6ritage architectural ancestrale et

la pr6servation de l'environnement. Inaugure en 2006 par le pr6sident de la R6publique,

Abdelaziz Bouteflika, le ksar de Tafilelt s'inscrit dans une optique 6cologique et sociale,

tout en s'inspirant du patrimoine ancestral que renferment les ksour traditionnels du M'Zab.

Ses initiateurs s'attellent a mettre en place des strategies slnguliCres pour la gestion des

dechets m6nagers, de la densification et de la pr6servation des espaces verts, de l'6puration

naturelle et biologique des eaux usees de la cite ainsi que de r6glementation du quotidien

des habitants en cr6ant un parc renfermant des espdces animales et v6g6tales des zones

d6sertiques.

15
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Les initiateurs de ce projet sont engages a mener a bien tous les travaux de gestion

des dechets m6nagers, en instaurant un systdme de collecte fixe, la cr6ation d'un systeme

de traitement biologique des eaux us6es par macrocyte i base de plants et d'un systdme

d'eclairage public solaire.

Analyse du projet

Plan de masse

s fir ltsur 0e Oofilull, Deni-Isguen

P lan rl'.{nrenn gctr cnl

I lti(ro
.t

I
I
N

i

I
i-;i'
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Fig.2.31 Plan de masse Ksar de Tafilelt

source: Association du Ksar

A t'6chelle

- Un r6seau urbain trds dense - Co0t de logement r6duit.

- Rues entrelac6es et 6troites. - Tissu compact (face au climat

- Formes de maison introverties. - Hi6rarchisation des espaces

- Adaptation au paysage naturel. - Village cl6tur6

- Hauteur de construction limit6e. - Palmerai a proximit6 de la ville

Les habitations sont accol6es autant que possible les unes aux autres

Notamment dans la partie centrale, de manidre a reduire les surfaces expos6es d

l'ensoleillement. Les 6l6ments d'identification comme : les portes urbaines, le souk, les

espaces de transition, la hi6rarchisation des espaces; les 6l6ments de repdre ou i forte

valeur symbolique comme : le puits, le minaret et Ia tour de gu6.
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Fi9.2.33 Plan de Maison 2 du Ksar de Tafilelt

Source: Association du Ksar

Plan de forme rectangulaire, cette maison est de R+2 avec une tenasse accessible.

- Au rez-de-chauss6e nous avons deux chambres, une cuisine, un s6jour, une courette,

tezefri, un west eddar et un garage.

On peut acc6der a la maison a partir de I'accds principale qui donne sur le hall, ou bien i
partir du garage. Dans le hall on peut prendre l'escalier ou bien entrer dans le s6jour ou le

west eddar. A partir du garage on accdde i une porte donnant sur le west eddar.

Le west eddar est l'espace centralis6, a partir duquel se relie tout les autres espace.

ll est aussi utilis6 pour l'6clairage, tout comme la courette. Le garage est un espace non

couvert.

Au 1"'6tage se trouve cinq chambre, une salle d'eau et le west eddar. Toutes les

chambres sont connect6es entre elles par l'espace centralis6 qui est le west eddar. L6clai-

rage et l'aeration se font par un patio, la courette et par la fagade principale.

- Au dernier niveau se trouve la buanderie et la terrasse.
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CHAPITRE TTl CoNNA,ssANcEs ET ANALySE DEs cAs ANALoGUES

Les facades

Fig.2.34 Fagade exterieur du Ksar

Source: Auteur 2018

Sur les fagades des maisons du ksar de tafilelt on peut remarquer:

- Des avancement qui creent du relief et de I'ombre a la fagade.

- La texture et la couleur de la fagade rappelle celle du sable du d6sert.

- Une fagade avec des lignes droites

- An niveau des avancement, on remarque des vo0tains supportant

Les ouvertures

On niveaux des ouvertures on peut remarquer:

- Les ouvertures pour les chambres sont de 50cm sur 80cm

- Les cuisines ont des ouvertures avec des dimensions 40cm sur 80cm

- Utilisation des portes-fenetres de s6jour sur la courette pour plus d'6clairage.

- Des petite meurtriBre sont faites pour permettre aux femmes de savoir se qui se

trouve devant la porte avant de lui donner l'accCs.

- Les portes d'entr6es ont une dimension de gocm sur 200cm

- Chaque espace est 6claire et a6r6 par la courefte ou le patio afin d'6viter trop

d'ouvertures vers l'ext6rieur.

- Sur chaque ouvertures on peut remarquer une couverture en platre avec des

trous afin tamiser la lumidre entrante ( moucharabieh).

19
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Fig.2.35 Facade d'une maison du (sar

Source:Auteur 2018

Les mat6riaux

Les mat6riaux utilis6s dans la construction de cet ksar sont essentiellement des

mat6riaux locaux (pierre, plitre, sable d'oued, chaux, menuiserie de bois, menuiserie en

m6tallique, poutrelles et le corps creux), utilis6s ir 80%. Le ciment et d6riv6s sont utilis6s

it 2oo/o.

Structure :

La structure comprend :

- Des murs porteurs de 0.40 m en pierre.

- Des 6l6ments en b6ton arm6 (raidisseurs et chainages).

- Planchers pr6fabriqu6s: vo0tains de platre.

La structure

La structure comprend des murs porteurs de 40 centimdtres en pierre. Des 6l6ments

en b6ton arme (raidisseur et chainage). Des poutrelles m6tallique et des vo0tains en platre.

Symbole

Les 6l6ments de repere ou de forte valeur symbolique comme les puits, le minaret

et la tour de gu6 sont des 6l6ments repris dans leur aspect typo-morphologique. Mais ces

6l6ments sont adapt6s en fonction du monde contemporain , nous citons par exemple la

tour de gu6 qui abrite les bureaux de l'association (AMIDOUL), initiateur du projet.
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Fig.2.36 Tour de gu6 et bureaux

Source: Auteur 2018

Synthdse

Nous pouvons d6duire, d l'issu de l'6tude de ksar de Tafilelt, que certains

principes urbains et architecturaux dans I'int6gration climatique, sont une r6aclualisation

de ceux utilis6s dans les ksour anciens, consid6r6s comme source r6f6rentielle ou

patrimoniale d r6interpr6ter. L objectif consiste en la cr6ation d'un confort thermique A

travers des pratiques urbaines comme l'integration au site dans le respect de l'6cosystCme

existant, la compacit6 pour r6duire la surface expos6e d l'ext6rieur, I'orientation des

rues et les conditions a6rations pr6valant sur le plateau. A l'6chelle architecturale, un

ensemble de principes architecturaux d'organisation spatiale, vis-ir-vis des exigences

socioculturelles et des contraintes du climat aride sont appliqu6s, comme la forme,

l'orientation, le traitement des ouvertures et les mat6riaux de construction, en ad6quation

avec les principes anciens. La cour, espace nouveau dans la typologie ksourienne,

permet en outre un meilleur edairage naturel et une certaine regulation thermique.
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2-3 Travaux d'Andr6 Rav6reau .

Biographie d'And16 Rav6reau

Ne a Limoges en 1 919. Elev6 au rang d'Achire de l'Ordre du merite national d'Algerie

en 2012. Cet ancien eldve d'Auguste Perret ir I'Ecole des BeauxArts de Paris, visite la vall6e

du M'zab en Alg6rie pour la premidre fois en 1949 ,alors qu'il est 6tudiant. En dEcouvrant

les cit6s du M'zab, Andre Ravereau prend conscience, au-dela du choc emotionnel, de ce

que peut apporter cette architecture dans la d6finition de nouvelles pratiques.

Andre Rav6reau regoit I'enseignement rigoureux d'un ( poete, qui parle et pense en

construction ) ( Comme tout le monde, j'ai regu la s6duction de Ghardaia avant d'en faire

I'analyse. On a l'intuition que les choses possddent un 6quilibre que l'on appelle esth6tique,

et cela avant de savoir comment c'est, un 6quilibre [...]. [C'estl l'analyse qui me l'a appris

par la suite, j'ai vu dans le M'zab a la fois la rigueur que j'aimais chez Penet, dont j'6tais

l'6leve, et les formes exaltantes que I'on trouve chez Le Corbusier [...]. ) t

Jusqu'a I'age de 98 ans, il a poursuivi inlassablement ces divers travaux, fiddlement

illustres des fonds photographiques de Manuelle Roche, et sans cesse enrichis de nouvelles

r6flexions. ll est d6c6d6 en 2017.

Quelques r6alisions d' And16 Ravereau

x

Fi9.2.37 Logements a SidiAbbaz | 1976

Source: arctitects.eklablog.com

Fig.2.38 lnternat d'un lyc6e technique Ouagadougou I 1980

Source: architects. eklablog. com

'Andre Ravereau, Le M'zab, une le@n dbrdtitedure, Paris, Sindbad, collec{ion ( La Bibliothegue

arabe D , 198'1, p. 2$26
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Fig.2.39 Musee d'art musulman d'Alger 11966

Source: architects.eklablog.com

Fi9.2.40 La villa M. | 196768

Source: arcfritects.eklablog.com
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Fi9.2.41 Ptan d'urbanisme de Ghardaia | 196062

Source: architecls.eklablog.com

Anatyse des exemples :

La vitla M

Fi9.2.43 Fagade de ta vitta M

Source: arc'latecls. eklablog, com

Fi9.2.42 H6tet des postes de Ghardaia | 196$67

Source: architecls.eklablog.com

Fig.2.44 Vue giobate de ta vitta [,!

Source: architects.eklablog. com
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R6aliser avec la collaboration de Philippe Lauwers, et Ia participation de Paul Pedrotti.

La villa se situe dans la vall6e du M'Zab i Ghardaia. Elle a 6te congu en 1967-67 pour un

client particulier comme r6sidence privee.

La villa M. a 6t6 crngue en coh6rence avec les traditions de la vie lbadite,

principalement conduites par Ie climat, et la religion. La construction, disposant en tout

de 70Om2 de plancher, comporte plusieurs niveaux. Au rez-de.chauss6e se trouvent le

West Eddar, l'espace central de vie pour les heures les plus chaudes des jours d'616, le

aali, salle de priere, un bureau, des entr6es s6par6es pour les hommes et les femmes et,

de part et d'autre de la piscine, plusieurs jardins et salles de s6jour. Un astucieux systdme

de portes cr6e des espaces priv6s n6cessaires aux hommes et aux femmes. Les deux

etages superieurs sont organis6s autour de patios ouverts et de tenasses flanqudes de

galeries (traditionnelles ikomar) qui constituent autant d'espac€s de vie r6pondant a l'usage

mozabite. Ainsi, le premier 6tage accueille notamment une salle de pridre pour les femmes-

t, m"

,lt
.,1

J

Fi9.2.45 PLan de ta vitta M

Source: arclritects. eklablog. com
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c oupe A.A.

cou pe B.B.

Fig.2.,l6 Coupe AA de [a villa M

Source: architects. eklablog. com
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Fi9.2.47 Coupe BB de la vitta M

Source: architects.eklablog.com
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D'un c6t6, il y a la maison familiale proprement dite. L autre c6t6 est entiBrement

occupe par la douira, la maison des invit6s, dans le respect de la tradition. La cour d'accds

est situee sur l'espace central, suivie de la piscine. Celle.ci est pr6vue en 6l6vation de telle

maniere qu'elle puisse se vider naturellement, selon la pente, pour irriguer le jardin au fond.

Par un systdme de fermeture amovible, la piscine est accessible soit aux invit6s, soit a la

famille. Depuis la douira, il n'y a pas de point de vue sur la piscine alors qu'il en existe du c6te

familial : les femmes ne doivent pas Ctre vue des etrangers mais ont toute licence de les voir.

l&

trm

Fi9.2.48 Different espace de la vilta M

Source: arc}titects. eklablog.com

Le chantier ayant debut6 peu apres celui de la poste de Ghardaia, les materiaux et

systdmes constructift sont les mCmes. L'exception des glaces traitees et des matidres

plastiques, tous les mat6riaux choisis parmi ceux que le march6 local propose: des pierres,

des parpaings de ciment, des poutres de b6ton arm6 et des peintures de platre. )

Logements a Sidi Abbaz

,

{

-rHI

Jif*1 a" f;' rr*
Fi9.2.49 FaQade Principate de Sidi Abbaz

Source: architects.eklablog.com
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Realiser avec la participation de Michel Meert. EIle a 6t6 congu en 1976 pour ministere

de I'int6rieur alg6rien pour but economique logements economiques. Le site du projet se

trouve a l'est de Ghardaia, au c@ur de la vallee du M'Zab. Les constructions se trouvent

au pied d'une colline qui ben6ficie d'un panorama sur la ville historique de Bounoura vers

le sud et sur la palmeraie vers I'est. ll s'agit d'une vingtaine de logements, en amorce d'un

groupement de plusieurs centaines d'autres.

Les logements reproduisent les rapports int6rieur/ext6rieur propres a la coutume

mozabite. Au rez-de.chauss6e, on trouve la sqifia, l'entr6e en chicane qui permet de laisser

la porte ouverte tout en anetant les regards indiscrets ; des accds au s6jour sont difi6renci6s,

et peuvent 6tre s6par6s par une cloison modulable. A l'6tage, on retrouve la terrasse

favorable au sommeil en 616, bordee d'un auvent, l'ikomar traditionnel, et prot6g6e, c6t6

rue, par un mur d'acrotdre. Cette terrasse constitue la couverture de la cuisine, placee a

mi-niveau, permettant ainsi de servir indifi6remment le rez{e-chauss6e ou l'6tage, selon

la saison ou l'heure : la terrasse les soirs d'616 ou le midi en hiver, le rez-de-chauss6e dans

le cas 6ch6ant.

76RR,.1-55fS

Fig.2.50 Ptan de masse de SidiAbbaz

Source: architecls. eklablog. com

Fi9.2.51 Ptan d'ocorpation de Sidi Abbaz

Source: arcJlitects.eklablog.com
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Fi9.2.52 Coupe de SidiAbbaz

Sourc€: architects.eklablog.mm

Les mat6riaux de construction sont les memes que pour la poste de Ghardaia et

la villa M. La plupart des unit6s possrident trois murs mitoyens et ne disposent que de

peu d'ouvertures sur leur fagade. La hauteur de construction n'excdde pas sept mCtres

soixante, et la taille des fen€tres est limit€e A 1m2. Une protection thermique accrue fut

obtenue via la construction d'un double mur ext6rieur aux niveaux sup6rieurs, mur-masque,

et grace au percement d'ouvertures dans le toit et dans le plafond, permettant une bonne

circulation de l'air.

t
im-

Fig.2.53 D6taits du mur

Sourc€: architecls.eklablog.com
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CHAq|TRE lrl CoNNArssANcEs Er ANALYSE DEs cAs ANALoGUES

24 Maison d'une auberge i Ghardaia

Uauberge de jeunesse caravans6rail est situ6 dans le quartier de Beni-lsguen,

i Ghardaia. C'est aussi une r6sidence touristique comprenant de nombreux espace

ext6rieurs ( piscine, espace de detente, restaurant...) mais une salle de conf6rence, une

salle d'exposition montrant les difi6rents maisons typiques des Mozabites.

Les espaces ext6rieurs

Fi9.2.54 La piscine Fi9.2.55 Le Jardin

Source: Auteur 2018 Source: Auteur 2018

Dans les espaces ext6rieur nous trouvons toutes les commodit6s et confort sous

toute formes. Diverses arbres fruitiers et decoratifs (palmiers, abricotiers, vignes, rosiers...)

sont plant6s afin de cr6er un microclimat agr6able, et cr6er de l'ombre pour les passages

pi6tons. ll y a 6galement une piscine pour se rafraichir.

Fi9.2.56 La galerie

Source: Auteur 20'18

Fi9.2.57 Espace de repos

Source: Auteur 2018
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Cuanrne ll/ CoNNAtssANcEs Er ANALYSE oEs cAs ANAr-oGUEs

Les espaces int6rieurs

ll y a une salle de conf6rence bien 6claire par un grand patio. Cette salle est bien

equip6s avec mobiliers. Dans la salle de restauration, les plats traditionnelle sont servies

dans un environnement chaleureux, sur des tables basses. Au centre de cette salle se

trouve un patio pour un 6clairage et aeration optimale, par lequel passe un grand palmier.

Fi9.2.58 La satle de restauration

Source: Auteur 20'18

Fi9.2.59 La satte de reunion

Source: Auteur 2018

Analyse d'un exemple

Lors de notre s6lour de cet h6tel <caravans6rail Ghardaia>, nous avons procedE A

un releve de cefte maison dont nous allons analyser.

La maison est de deux niveaux avec une tenasse acressible.

- Au RDC, nous avons le hall d'entr6, qui donne sur un petit sas qui donne sur le

s6jour. Dans le s6jour nous avons accas a trois (3) chambres (deux sur le cot6s gauche de

I'entre et une a droite). Nous avons aussi un autre accis a la salle d'eau.

Dans un coin su s6jour se trouve un chemin6e et un escalier qui mCne au niveau

sup6rieur.

- Au 1er 6tage un d6gagement qui donne sur une chambre et sur la terrasse couverte

et ouverte sur une grande terrasse non couverte. A partir de ce niveau on peut aussi acc6der

a une lerrasse sup6raeur accessible par un escalier exterieur.

La hauteur sous-plancher est 2,7 mCtres. La surface des chambre varie de 5m2 i
8m'z.
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Chambre 1

Chambre 3

W.C

S6jou.

WC
Chambre 2

I

Fig.2.60 Plan RDC

Source: Auteur 2018

Fiq.2.61 Ptan 1er Etage

0 1 2 3n

J
\ I

Tenasse
ED

Chambre 4
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Source: Auteur 2018
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,l I
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Terrasse
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01 ? 3m
Fi9.2.62 Ptan de toiture

Source: Auteur 20'18

Structure et mat6riaux de construction

Dans cette construcfion, l'architecte ( Andr6 Ravereau) comme dans son habitude

a porte un choix sur les materiaux locaux comme la pierre, le bois pour une meilleure

adoption au climat. Les murs sont 6paisses pour une bonne isolation et recouvert de pl6tre

blanc. Le plancher est r6alise a partir de vo0tains en platre support6s par des troncs de

palmier, qui est aussi utilis6s pour les poutres.

Fi9.2.63 Texture d'un mur en piene

Source: Auteur 2018
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CHAptrRE rrl CoN/vA,sgqircEs Er ANALySE DEs cAs ANALoGUES

Plan de maison

Fi9.2.32 Plan de Maison 1 du Ksar de Tafilelt

Source: Association du Ksar

Les maisons sont de formes rectangulaires avec des muci porteurs d'une 6paisseur de 50

a 60 centimCtres.

- Au niveau du rez de chauss6e nous avons I'entr6e qui donne sur un hall. A partir

de ce hall on peux acc6der au s6jour, au west eddar ou prendre I'escalier pour le niveau

sup6rieur. Le s6jour s'ouvre sur une courette, et le west eddar sur le cuisine et le tezefri. Le

tezefri est le lieu orlr s€ regroupe les femmes dans la maison. Leclairage se fait d partir de

la courette et du west eddar. Sous l'escalier se trouve une salle d'eau.

- Au 1*6tage se trouve le salon, trois chambres ( deux accessible a partir du west

eddar et une du demier palier de I'escalier), la salle de bain et le WC.

- Au demier niveau se trouve la buanderie et la terrasse.

Dans cette maison on peut remarquer que les ouvertures sont de petites tailles.
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CHAptrRE rrl CoNNA,ss{NcEs Er ArvALysE DEs cAs ANALoGUFS

Fi9.2.65 Niche murate comme mobitier

Source:Auteur 2018

II
Fi9.2.64 Le sdiour du RDC

Source: Auteur 2018
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Fi9.2.66 Les vo0tains d'un ptancfier Fi9.2.67 Cheminee Oans te sejour

Source: Auteur 2018 Source: Auteur 2018

Conclusion :

Andr6 Rav6reau n'imite pas les formes traditionnelles et, s'il s'interesse au lieu, e la culture,

au climat c'est pour mieux inscrire son projet d'architecture dans l'6paisseur d'une culture.

C'est ce qui nous a inspir6 les ouvrages de Ravereau, qui construit avec le climat,

l'environnement et respecter la culture et la religion.

Ses concepts

- Les mat6riaux de construction locaux

- Peu d'ouvertures

- La hauteur de construction r6duite a hauteur d'homme

- Les fenetres sont de petites tailles

- S€paration des espaces familial et des visiteurs

- L'utilisation des patios pour l'6clairage et a6ration

33



Cuanrae /r/ CoNNArssANcEs Er ANALysE DEs cAs ANALoGUES

2.5 Habitat produit pr6sentement au Sahara Alg6rien

C'est une ville qui a connu une grande 6volution de la population, en paralldle de cette

6volution, l'6tat et a travers ces donn6es a essay6 d'augmenter la production de logement,

en choisissant le type collectif a savoir son cout r6duit, en plus l'6conomie du foncier.

Fi9.2.68 Une Habitation colleclif

Source: Auteur 2018

Fi9.2.70 Habitation mixte a Ouargla

Source: Auteur 2018

Fig.2.69 Equipement e Ouargla

Source:Auteur 2018

Fig.2.71 Equipement a Ouargla

Source:Auteur 2018

l- architec{ure des bdtiments au Sahara algerien doit Ctre une architecture qui s'adapte au

condition climatique. Nous pouvons remarquer au niveau des habitations de Ouargla:

- Une architecture lin6aire et simple

- Les grandes ouvertures au niveau de la fagade

- L'utilisation massive des climatiseur (qui modifient I'aspect de la fagade).

- Une mauvaise orientation des batis poussent la population i la modification de la fagade
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Cuanrae,l/ CoNNA,ssANcEs Er ANALySE DEs cAs ANALoGUES

- Nous avons aussi remarquer que les plus mat6riaux utilises sont: le beton, l'acier, la

brique de parpaing, I'aluminium, mais utilise rarement les matEriaux locaux.

Mais d'une autre part des projet sontfaite en s'inspirant de I'architecture traditionnelle

saharienne pour des programme de densification ou bien d'autre.

Fig.2.72 Habitation dans le Ksar

Source: Auteur 2018

Des petites ouvertures sur cette fagade

Utilisation des mat6riaux locaux la

piene. Utilisation des formes simples

de l'architecture traditionnelle.

Fig.2.73 Habitat individuelle a Ghardaia

Source: https://algerieT.com

Des petites ouvertures sur cette fagade

Utilisation des motifs qui repr6sente la

tradition. Des petites fen6tres en arc.

En ce qui concerne les divertissements et le confort disponible dans cette maison peut

de maison dite modeme peut l'egaler. Lauberge a un style traditionnel mais avec des

6quipements modemes pour ainsi s'adopter au besoins actuelles. Les facteurs les plus

importants qui ont contribu6 au confort de cette auberge, malgr6 les dfficult6s climatiques

est dans le choix des mat6riaux locaux, les ouvertures de petites dimensions, la hauteur

r6duite des maisons, et un edairage par le patio.

Synthise

D'aprds les exemples que nous avons analys6s, on peut retenir les points suivants:

- Les maisons sont de types introvertis

- Les ouvertures de petites dimensions

- L 6troitesse des voiries pi6tonnes enfin de cr€er de l'ombre

- Une forte densit6 de maison sur une surface donn6

- Separation des espaces pour hommes et femmes( les 6tranges) pour plus d'intimit6
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CHAPITRE IIUANALYSE URBATNE: ETAT DES LIEUX

Cxaprrne Ill- ANALYSE URBATNE

1- Pr6sentation de Ouargla

Dans ce chapitre nous allons proceder i l'analyse de notre site d'intervention afin

de connaitre les points caraderistiques et les probl6matiques pour une faire une conception

qui reponds au besoins des habitants et la problematique.

La wilaya de Ouargla est situ6 au sud-est dans le bas Sahara alg6rien d environ

800 km de la capitale alg6rienne sur la route et i 575 km a vol d'oiseau. Avec une superficie

de'163.230Km'la wilaya se trouve limit6e au nord-est par les wilayas d'El-Oued et de

Djelfa; i I'est par les frontieres tunisiennes ; a l'ouest par la wilaya de Ghardaia et au sud-

est par la wilaya de Tamanrasset-

La wilaya de Ouargla compte 10 dairas compos6es de 21 @mmunes. La population

de Ouargla est de 558558 habitants en 2008 selon le recensement g6n6ral de la population

et de l'habitat (RGPH 2008). La wilaya de Ouargla est connue pour sa nouvelle ville de

Hassi Messaoud. La wilaya de Ouargla est caract6risee par un climat saharien avec une

pluviom6trie tres r6duite. Les temp6ratures mensuelles d Ouargla varient sur les deux

p6riodes distinctes qui sont: la periode froide ( de novembre a mars) de 10 a 17'C et la

pdriode chaude (de mai i septembre) de 26 a 35'C. Les temp6ratures les plus extrCmes

sont 55"C en et6 et -10'C en hiver.

t:

L6sende Zoned 6tude

Fi9.3.1. Carte d'Alg6rie.
Source \ 4kipedia Ouargla

Legende: '1. El Borma .2. El Hadjira . 3. Hassi Messaoud .
4. Megarine . 5. N'Goussa .6. Ouargla . 7. Sidi Khouiled . 8.

Taibel . 9. Tamacine . 10. Touggourt.

Fig.3.2. Carte de Ouargla.
Source \Mkipedia Ouargla

Les pr6cipitations sont rares, irregulidres et varient entre 1mm et 180mm par ann6e

exceptaonnelle .les pr6cipitations moyennes annelles sont 48.8 mm/an. Lamplitude

thermique entre le minima et la maxima est tres important , avec un 6cart de pouvant aller

a 23'C. Les vents les plus forts dont la vitesse est sup6rieure d 20m/s soufflent du nord-est

et du sud, plus fr6quemment du nord.
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CHAPITRE tll/ANAIySE URBAINE: ETAT DES LIEUX

1-1 Genase et 6volution du Ksar de Ouargla

La 169ion du Sahara de part sa situation 96o9raphique strat6gique a connu un essor

6conomique, urbain et culturel remarquables dans le pass6. C'est de la que naissent les

villes oasis le long des pistes caravanidres. Ces villes 6taient bas6es sur une 6conomie

oasienne grace a la pr6sence de I'eau qui a favorise l'implantation de ces groupements

humains ; en adoptant des solutions appropriees au captage de cette source rare et sa

distribution avec des systCmes d'inigation traditionnels particuliers.

La fondation et I'evolution de Ouargla sont li6es au ksar qui constitue le noyau

urbain ancien, fond6 vers le X'* sidcle i l'6poque m6di6vale islamique. Au Xl '*" sidcle,

Ouargla constituait I'une des portes les plus importantes du d6sert. Le Ksar est dress6 sur

un sol rocheux et un terrain 6lev6 dans un but d'autodefens et aussi pour la preservation

des ressources hydriques et des sols fertiles.

Les Romains n'occupCrent jamais cette r6gion mais les nombreuses pidces de

monnaie romaines trouves dans la rfuion laissent supposer que des 6changes ont eu lieu

avec les provinces de Numidie et d'lfriquia. Aujourd'hui on trouve aucune traces de ses

vestiges.

a- Le fondement (10 sidcle):

Legende:

a Tombe de Si Ouargli

O Point d'eau

I Porte oe Ksar

Fig.3.3 Ksar de Ouargla.

Source: Marc ; C. La ville el le ddsed

le bas-Sahara algeflbn, Page 151

Fig.3.4 Ksar de Ouargla.

Sourc€: Marc ; C. La ville et b desed

le ba*Sahara aberien, Page 151

Le vieux Ksar de Ouargla se pr6sente comme une entit6 circulaire compacle. ll

est nomm6 Ouargla a cause de son Cheikh Al-Vlhrgli qui est d'origine berbCre de la tribu

Zenata ; d'un pere Mahrawi ,et il a eu 03 descendants ( Brahim, Sicin, Ouggin). Chaque fils

a cr6er son quartier autour de tombeau de siAl-\Ahrgli. La ville est fonde sur une colline qui

est traverse par un canal (le canal de Sedrata) centre par le puit et la tombe de si Al-Wargli.
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CHAPITRE IIY ANALYSE URBAINE: ETAT DES LIEUX

b-. Ulbadisme et l'essor de Ouargla (&12 siecle):

lL semble que d6s la premidre moiti6 du 8 siAcle tout la region ete gagnee par l'lbadisme :

- Le Ksar a 6t6 nomm6e Ouargla

- Ouargla 6tait I'un des p6les du Sahara septentrional (au 12 siicle)

- le point d'aniv€e occidental des caravanes du Soudan.

- la fortification de la ville avec un mur de ffi m d'6l6vation dont 3 port, chaque port mdne

i un quartier.

- Rue large entre I'enceinte et la ville .

J

I

Fig.3.5 Ksar Ouargla.

Source: Marc ; C. La v le el le d6,set7 . le bas-Sahara algerien, Page 151

c- Les destructions et la seconde prosp6rit6 de Ouargla (12-17 Sidcle):

L'introduction des tribus arabe nomades (Beni hillal) en 1051-1052 augmente la

population int6rieure du ksar et mCnent a :

Creation des nouvelles habitations e la place de route armure et le ceinturage par nouveau

mur.

. Comblement du canal et fortification de la ville

. Augmentation des eaux de cavit6s et risque des inondations a cause du comblement

du canal de sedrata.

. 1075 -1076 : la premiEre expEdition d'un seigneur du nord (EL MANSOUR fils du sultan

hammadite EN-NACER dans le pays de Ouargla
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CHAPTTRE ltt/ANAIySE URBAINE: ETAT DES LIEUX

1100 -1200 : des guerres et des querelles intestines et la persecution religieuse

s'ajoutdrent convoitise exterieure.

'1230 : les survivants rebatie la ville sur les ruines de I'ancienne ville la nouvelle Ouargla

fait all€geance au sultan Hafside de Tunisie.

1535 : la prise de contr6le par les ottomanes des oasis du sud constantinois; c'est pour

Ctre prot6g6s contre les attaques des nomades.

1602 :l'inefficacit6 de la protection ottomane poussa la populaton de Ouargla a faire

appel i les Saadiens marocains et MOULAYALAHOUM devient premier sultan 6tranger

a peuplement de ouargla.

d- La d6cadence (17 - 19 sidcle) :

Dans cette p6riode le desordre s'installe dans la ville entre les otlomanes, les

ibadites et les nomades ce qui diminuer les 6changes commerciales et obligeons les

habitants de s'orienter vers l'agriculture ; palmeraies et dattes ce qui augmente le volume

d'oasis autour de ksar et mCnent a creuser un foss6 autour de lui.

e- La colonisation

<b
*- i{d &L q+_lrir-r--I Eur,,rc' dr rivoli' conduiirnt au .archa

Fig.3.6 Vue sur le Ksar et la palmeraie

Source: Association pour la sauvegarde du Ksar

Fig.3.7 La rue De Rivoli menant au marche

Source: Association pour la sauvegarde du Ksar

40

La strat6gie militaire (187$1926) : sur I'ordre de G6n6rale ( LA CROIS VOUBOIS

. D6molition des habitauons i beni sissine et reconversions en equip€ments sanitaires

(h6pital et logements fonctionnelles) en 1873

. Cr6ation de l'avenu rivoli.

. L'intervention sur l'ancienne placette et construire une eglise.

. Le foss6 entourant du ksar 6tait combl6, les remparts confort6s et remplacer par un

boulevard ceinture le ksar.
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CHAPITRE llY ANALySE URBAINE: ETAT DES LtEUx

La planification de la nouvelle ville (1927-1953) :

. Dans le cadre d'op6ration de CABRI ou commence i planifier et 6difier une nou-

velle ville au sud de ksar sur une zone de dunes de sable en se basant sur :

La structure en damier.

. Limites de la nouvelle ville : au ouest l'avenue Rivoli, au sud la route tenitoriale Ghar-

daia- Touggourt, au nord le ksar, et i l'Est la palmeraies.

Fig.3.8 Le premier trace de la ville coloniale.

Source: Association pour la sauvegarde du Ksar

f- p6riode poste coloniale :

Fig.3.9 lntervention coloniale

Source: Association pour la sauvegarde du Ksar

La ville i prend un nouveau volume, l'extension va d l'ouest du ksar vers Bamendil

(zone de sedentarisation), et a I'est vers Ain Beida (zone de sedentarisation)

Dans cette p6riode le ksar a w plusieurs mouvements de modemisation en resume comme

suit :

-Les routes : en f6vrier 1962, goudronnage de la route autour le ksar < p6riph6rique >, et la

modernisation la route territoriale de Touggourt port6e a 6m de largeur et celle de la route

de N'goussa et Rouissat.

Les 6quipements : en 1964 la decision d'elrtraits de l'6tude pr6liminaire en vue I'assai-

nissement de la colline du ksar. En 1965 la reconstruction de la mosqu6e de sidi Baafou

(partie ouest du quartier Beni Sissine). En 1972|a construction d'une polyclinique au ksar

(quartier Beni Sissine).

La palmeraie: en 1984 quelques uns des probldmes de l'agriculture causa la mont6e de la

nappe phr6atique du fait d'un manque de drainage.

Mont6e du taux de sel dans I'eau d'inigation.

- Vieillissement des palmiers et de la maind'ceuvre.

- Les puits artEsiens traditionnels sont presque tous bouches (afin de ne plus alimenter la

nappe phreatique).
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Le ksara subitplusieurstransformations

d l'interieur de son tissu. Ainsi que l'implantation

des equipements collectifs et des programmes

d'habitat initi6s par les pouvoirs publics, les

particuliers habitant le Ksar ont egalement

contribuer a quelque op6ration de 16habilitation

par leurs propres moyens .Le Ksar a subit

aussi a une op6ration de restauration des

fagades en 20M mais sans aucune m6diation

pour preserver et reinterpreter les sysleme

de forme architecturale existants. Le marche

central du Ksar a subit des transformation

aprCs un incendie

BSrp*1f*q'i#

CHAPITRE ltu ANALYSE URBA/NE: ETAT DES LIEUX

Fig,3.10 Travaux de restauration

Source: Association pour la sauvegarde du Ksar

re

Fig.3.11 Le march6 avant la transformation. Fi9.3.12 Le marche apres la transformation.

Source: Auteur 20'18 Source: Auteur 2018

Mais malgre ses r6habilitation le ksar reste aujourd'hui dans un etat de d6grada-

tion critique, et delaiss6e par la population pour des construction <<modemes>.

I

Fig.3.13 Maison en ruine dans le Ksar

Source:Auteur 2018

Fi9.3.14 Batiment a la placette du Ksar

Source: Auteur 2018
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2- Analyse urbaine du site d'intervention

Pour connaitre un site une ville l'analyse urbaine de celle-ci devient alors n6cessaire.

Ainsi une analyse urbaine est une lecture, une observation a plusieurs echelle (territoriale,

de wilaya de commune, de quartiers...) des 6lements urbaines (les voiries, les espaces

baties et non bities, espaces publics...). Cette analyse nous permettra de comprendre,

d'extraire et d'affrmer certaine hypothBses pour la bonne conduite de notre projet.

2.'l Pr6sentation du site d'intervention

Notre site se situe dans la commune de Sidi Khouiled d 15 km de la commune de

Ouargla (noyau historique). C'est une extension du ksar. La @mmune est delimlt6e au

nord par un lac et Ain Moussa, au sud par Ain Beida , d l'est par la commune de Hassi Ben

Abdallah et i l'ouest par la commune de Ouargla. Les premidres installations humaines A

Sidi Khouiled datent des ann6es 80.

LAC

SIDI KHOUILED

?o
5

,1. F\
!t

AIN BEIDA

r{
Fi9.3.15 Vue adrienne de Ouargla
Source: Google Earth (2018), traite par auteur

2.2 Historique du terrain

Notre Site d'intervention n'a subit aucune installation d'une bitisse dans le pass6 et

ga jusqu'd pr6sent. Nofe site par rapport a la commune a 6t6 toujours au centre de celle-ci.

En 2010 une voie fut trac6 sans que celle.ci soit goudronne, c'est ne qu'en 2014, la voie it

6t6 bitum6. Ainsi un rond point fut construit a I'angle nord-est de notre site.
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Fig.3.16 Vue aerienne de Sidi Khouiled

Source: Google Earth (2016), traite parauteur
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Fig.3.17 Vue aerienne de notre site.

Source Google Earth (2006), traite par auteur

Notre site en 2006 sans aucune intervention
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Fig.3.'18 Vue a6rienne de Sidi Khouiled

Source: Google Earth 2016, traite par auteur

Trac6 des voies et la construction du rond

point intervention.

Fi9.3.19 Vue aerienne de Sidi Khouiled

Source: Google Earth 2018, traite par auteur
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CHAPTTRE tll/ANALYSE URBAINE: ETAT DES LIEUX

2.3. Environnement imm6diat
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Fig.3.20 Fagade de I

Sourcer Auteur 2018
bibliotheque i9.3.21 Le rond point Fagade de la mosquee
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Fig.3.27vue sur notre site

Source: auteur 20'18
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Source: auteur 2018 So auteur 2018
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Fi 3.23 Vue a€rienne de Notre et son environ
So Google earth, traite par aut
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Fig 3.25 Vue sur la palmera e

Source auteur 2018
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CHAPITRE lll/ANALYSE URBATNE: ETAT DES LIEUX

Notre site d'intervention se trouve limite par plusieurs bAtiment de fonctions

difi6rentes. Ces b6timents ont des gabarit qui difidre selon de leur fonclion et de leur

implantation.

Analyse du tissu

(Analyse du tissu urbain procCde par l'identificauon de chacun de ces ensembles,

l'6tude de leurs logiques et de celle de leur relation>.r

Parmi les multiples d6finitions du tissu urbain et sans prejuger des qualites que

l'on peut lui preter, nous avons choisi la plus simple. Le tissu urbain est constitue de la

superposition ou de I'imbrication de trois ensembles qui sont:

- Le reseau des voies

- Les d6coupages fonciers

- Le systdme b6ti

2.4, Le systeme viaire

Les axes structurants qui maintient la structure urbaine actuelle connaisse un flux

journalier faible compar6 au centre ville de Ouargla et ont une portance nationale.

Fi9.3.28 \tue sur le rond poiri

Source: auteur 2018

Fig.3.29 Flux autour de notre site

Source: auteur 2018

Ces photos qui ont 6t6 prise a midi d'un jeudi nous montrent le flux de la circulation

des voitures. le flux est plus important le matin que I'aprds-midi ou les temperatures sont

plus cl6mentes- Pour cette analyse nous avons hi6rarchis6s les voies en fonclion de leurs

fonctions.

r- Francoise B-; TEsu ufuin et ardtiloduE. L'aoa@ parellaire a nvc bsse de t'histoie etdritedurele, Amand Colin. paris,

1975; page 773.
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Fig.3.30 Trace du SystCme des voiries

Source: DUAC Ouargla, traite par auteur 2018

L'axe structurant a portance nationale qui desserve sont notre site est la route

nationale 2M. Cette route relie la commune de Ain Beida et celle de Ain Moussa. Elle est

aussi la plus importante de Sidi Khouiled.

Dans le tissu d l'est de notre site nous pouvons remarquer des routes

secondaires qui font la relation de notre site avec les difierents equipements existants .

Le trace de ces voies dans cette partie suit plusieurs trames r6gulidres qui cr6ent une

hi6rarchie et une circulation fluide.
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CHAPITRE llu ANALYSE URBAINE: ETAT DES LIEUX

Par contre la partie Ouest, d notre site, nous pouvons remarquer une difference. les

ruelles sont 6troites et suivent une trame in6guli6re. Ceci rendent la circulation m6canique

difiicile. Nous constatons que notre site d'intervention est d6limit6 pour une route nationale

(d l'est) et une route qui desserve la partie ouest a notre site. On remarque une autre route

qui traverse notre site enfin de cr6er une relation entre ces deux tissus.

2.5 Le systdme parcellaire

<<Uanalyse de la structure parcellaire d'un tissu urbain est bien le moyen de faire

apparaitre le lien entre le lieu et l'architecture, entre le lieu et la fonclion. Elle permet

d'expliquer le rapport de chaque 6l6ment avec son voisin et enregistre la vari6te de

chronique de difi6rences s6quences urbaines.>r

+ N

6gende

I
I
I
I

Grandc parcell. Oot)

TGIrain en reboisem.n!

Absence de lolssem.nt

Fig.3.3l Trac6 des parcelles

Source: OUAC Ouargla, trait6 p3r auteur 2018

1- Frangoise B.; fissu utbain el atdritodue. L'aneltge parellaire @orne base da I'hbtoie aehttedureE tumand Colin, paris,

1975; page 773.
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CHAPTTRE ttvANALYSE URBAINE: ETAT DES LIEUX

Notre aire d'6tude presente un tissu non homogEne et incrherent, resultat

d6veloppement spontane, non structure et I'absence d'une planification r6fl6chie et une

vision globale. Et d'une autre part, nous avons un trac6 169ulier. Nous avons identifi6 cinq

(5) zones distinctes:

Entit6s l: Des grandes parcelles reguliCres suivant une trame en damier. On peut

remarquer plusieurs module utilis6 pour le decoupage dans cette partie. La forme de ses

parcelles est le plus souvent de forme rectangulaire et peu de forme triangulaire. Pour les

parcelles voisines a notre site d'5tude le module est de 50m x 50m.

Entit6s 2: Dans cette zones le d6coupage des parcelles s'est faites de manier6s

spontan6. ll n'y a pas de module bien defini dans cette zone. Mais on peut neanmoins

remarque que ces parcelles sont moins grandes en surface que dans l'entit6 1.

La forme des parcelles sont rectangulaire, triangulaire ou trapezoidale et varie trCs

g6n6ralement . C'est le trac6 parcellaire traditionnelle du Ksar.

Entit6s 3: Dans ses zones des palmeraies ont et6 6rig6s (au centre et a la p6riph6rie).

La presence de ces palmeraies cr6e jouent un r6les de protection et inlluent sur le micro-

climat.

Entit68 4: Cet tenain est acrueillerai un programme de reboisement de la commune

de Ouargla.

Entit6s 5: Dans ces parties les parcelles non subit aucun de lotissement. Mais on

remarque l'occupation illegal de ces parcelles par les habitants.

En conclusion nous pouvons d6duire que notre site d'intervention se trouve entre

deux difi6rents tissu urbain. Ces tissu se difi6rent par leur d6coupages, leur dimensions el

leurs formes-

2.6 Le b5ti et non bati

Le biti

Les constructions peuvent Ctre en alignement ou en retrait. Mitoyennes ou isol6es,

hautes ou basses mais elles se r6f6rent toujours a la rue. Cette analyse nous permettra

de connaitre l'6tat du bSti et son implantation sur la parcelle mais aussi de connaitre la

fonction des batis existants. Que ga soit des bdtis a fonction 6ducative, sanitaire de loisir

ou administratif. Cefte analyse nous permettra de connaitre les diff6rent equipement

environnement et leur fonc{ion afin de concevoir un programme qui r6pond au besoin des

habitants.
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Fig.3.32 Carte typologique des batis

Source: DI.JAC Ouargla, traite par auteur 2018

Dans cette analyse nous pouvons remarque les logements collectifs se trouvent a l'est du

site tandis que les habitations individuelle se trouvent a I'ouest. ll n'y a pas de mixit6 entre

ses deux typologies. Les habitations collectif suit le contour des parcelles en laissant un

espace commune central. La forme de ces bdtisses est dans la plus part des cas de formes

lin6aire

A l'ouest on remarques que les batisses sont des habitations individuelle avec

des formes rectangulaire. Elles occupent les parcelles de a moite en laissant un espace

commun qui est une cour privatise.

Dans cette carte on remarque aussi que les equipements educative, administratif...

se trouve dans la partie dense (a l'est du site d'intervention) et peut d'equipement sont

construit dans la zone ouest.
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CHAPTTRE ttYANAIySE URBAINE: ETAT DES LIEUX

A travers cette etude nous concluons que le site offres des potentialites par la

pr6sence de quelques 6quipements pr6sent comme la bibliothdque, la mairie, la mosqu6e...

Le systdme des voiries offre un systdme fluide reliant des grandes voies. Nous avons aus-

si remarqu6 une mixite de typologies de logement dans la partie ouest du site, du fait que

le logement est pens6 ind6pendamment.

Concemant la densite des logements celle.ci varie en fonction des logement

individuels et collectif ( plus dense).

Le micro-climat de se site est un climat saharienne avec des tempetes de sables

saisonniers. En periode de haute chaleur la temp6rature peut monter jusqu'ir 48'C, et en

hiver descendre jusqu'a 5"C.
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CHAPITRE IVl CouceprloN ou PR1JET

Fig.4.2. Plan d'oc{trrpation du projet
Source: DUAC Ouargla, traite par auteur 2018

Notre site est compos6 de deux parties distincles.

-Une partie au nord delimit5 par des routes secondaires au nord, sud et l'ouest i l'est se

trouve la route principale et le rond-point. La surface de cette partie est de 5(X5m'.

-Une partie au sud d6limit6 au nord et i l'ouest par des routes secondaires; au sud par un

mur d'habitataon et un 6quipement; et a I'est se trouve la route principale. La surface de

cette partie est de 70 m'.

La surface totale de notre site est de 12109m'zsoit 1,21 hectare.
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2.1. lmplantation et alignement

Fi9.4.3. lere 6tape de notre site.

Source: DUAC Ouargla, traite par auteur 20'18

La trame agricole utilise dans les palmeraies de Ouargla est de 9 mdtres x 9mdtres

entre chaque pied de palmiers. Dans notre conception, le projet s'organise selon un module

a=9 metres.

-Dans cette premiere 6tape, nous avons consid6r6 les axes majeurs qui d6finissent

un ksar a savoir une enceinte. Nous avons opt6 alors pour un alignement avec les limites

du terrain afin de cr6er une sorte de limites entre I'ext6rieur et l'interieur. Nous avons utilis6

la m6me trame dans cette 6tape.
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CHAPITRE IV/ CoNcEPTIoN DU PRoJET

2.2. Les axes structurants du projet

Fig.4.4. 2eme etape.
Source DUAC Ouargla, traite par auteur 2018

-Dans cette deuxidme etape nous avons creer des axes paralldles a la route

secondaire qui traverse notre site. Ces rues sont utilisees pour le stationnement et la

circulation m6caniques des habitants. Toutes ces rues sont congues et optimiser enfin

d'6viter une circulation m6canique a I'interieur meme du projet
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CHAPITRE IV/ CoNcEPTIoN Du PRoJET

2.3. Emplacement des 6l6ments du projet

Fig.4.5. 3eme etape
Source: DUAC Ouargla, trait6 par auteur 20'18

-Dans cette troisidme 6tape nous avons pris un 6l6ment de forme carr5 de module

3a x 3a . Cet 6l6ment est plac6 dans les deux angles de deux entit6s. Ces deux 6lemenl

representent les tours de contr6les qu'ont retrouvent generalement au niveau des murailles

du ksar.

- Nous avons aussi pris la moitie de l'6l6ment prec&ent qui donne une forme

triangulaire. Cet 6l6ment donne un autre espace qui donne sur la rue m6canique int6rieur

afin l'accds soit facile.
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CHAPITRE IV/ CoNcEPTIoN DU PRoJET

2.4. L'axe principale

Fig.4.6.4eme 6tape
Source: DUAC Ouargla, traite par auteur 2018

-Cette etape consiste i faire de la route centralis€ un lieu de vie, de rencontre, et

une rue marchande. Quatre blocs seront cr6es. Ces blocs auront non seulement un r6le

commerciale mais joueront aussi un r6le de filtre et de brise -vent afin de faire face au vent

violent de la wilaya de Ouargla.

N

58

tl

I



CHAPITRE IV/ CoNcEPTIoN DIJ PRoJET

2.5. Relation des deux entit6s

Fig.4.7. 5eme 6tape
Source: DUAC Ouargla, traite par auteur 2018

- Dans cette cinquidme 6tape, nous avons essayer de mettre en relation les deux

parties (nord et sud) de notre projet. Cette relation consistait d cr6er une passerelle en

hauteur, a fin de permettre au habitant de passer de la partie nord a la partie sud ou vice-

versa sans pour autant sortir du projet. Cette passerelle donne aussi accds aux difi6rent

commerces.
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CHAq|TRE lV/ CoNcepnott ou pRoJET

2.6. D6coupage des unit6s

Fi9.4.8. 6eme 6tape .

Source: DUAC Ouargla, trait6 par auteur 2018

Dans cette 6tape, nous avons pris un module de al4 afin de cr6er des ruelles

int6rieurs pi6tonnes pas assez large pour que celles-ci soient bien ombrag6s et discrdtes,

comme I'est le Ksar de Ouargla. La g6om6trie de ces ruelles est pens6e de maniere a

briser et a ralentir les vents forts du Sahara.
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CHAP|TRE lV/ CoNcEPTtoN DU PR1JET

2.7. L'occupation du terrain et liaison des deux entit6s

Fig.4.9. 7 eme 6tape.

Source: DUAC Ouargla, traite par auteur 2018

Cette demidre etape consistait - d6finir l'occupation de chaque de logement dans

le site. Les logements sont implant6s afin d'6viter que les logements ne puissent avoir

beaucoup de murs face au soleil mais des murs mitoyennes pour garder une ftaicheur. Les

modules utilis6s sont a*a; a*3l2ai a*213a.

Certains logements suivent la forme angulaire du site.
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CHAP|TRE lV/ CoNcepnoN ou PR2JET

3- Description du proiet dans son environnement

Notre projet est dot6 d'une structure urbaine ayant diff6rentes approches. On

y trouve les techniques d' am6nagement et d'urbanisme qui s'appuient sur les theories

contemporaines et la structure spatiale de la ville traditionnelle d'un Ksar. Nous avons

separ6s les diff6rentes fonctions qui sont habiter, les loisirs, le commerce. Enfin d'etre

dans la m6me vision spatiale de la ville traditionnelle.
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Fi9.4.10. Vue 30 d'occupation des
differentes fonctions.
Source DUAC Ouargla, traite par

auteur 2

f Parking

Habitat

I Commerce

I Air de regroupement et de detente

I Gestion

Centre de formalion artisanal

0'

Fi9.4.11. Plan d'ocajpation des difierentes fonslions-

Source: DUAC Ouargla, trait6 par auteur 2018

II
IIII

62

L{ .- 
-fr-- ,lr=- *-,-r Y

)/lL
rl

tf

\

f



CHAPITRE IV/ CoNcEPTIoN DU PR1JET

Notre projet est compose de 63 logements. Ces logements sont reparties en 20 typologies.

Nous avons aussi congu un bureau pour la gestion du projet. Les ruelles m6canique a

l'int6rieur du projet sont a sens unique afin de permettre un stationnement et une circulation

fluide. Le mur en arc existant sur le site a 6t6 conserv6 afin de cr6er un seuil entre l'espace

public et priv6. Les ruelles int6rieurs sont de 2,25 mBtres afin de cr6er de l'ombre ainsi

d'avoir moins de mur expos6 au soleil.

Certains logements se trouvant a la peripherie du site sont plus 6lev6s que les

autres afin de briser les vent de sable sahariens. La hauteur sous plancher des maisons

est de 2,5 mdtres. Nous avons aussi congu des passerelles, pour connecter les diff6rents

terrasse entres elles et d'acc6der directement au espace de loisirs se trouvant au deux

extr6mit6s du site ( nord-ouest et su&est). Sur la ruelle centrale se trouve des commerces

accessible par des escaliers. Ces commerces sont aussi utilisEs pour I'exposition et la

vente des produits artisanal des Ces commerces sont 6lev6s sur pilotis afin de cr6er de

l'ombre au passage pietons.

Au dessus des parkings de stationnements se trouve des espaces de detente et

de regroupement, et au dernier niveau se trouve des centres de formation i l'artisanat

saharienne. Les espaces regroupant plusieurs personnes ( semi-publics) se situent i
I'extr6mit6 en dehors des logements (semi-priv6s).

Le parking et les aires de stationnements ont un ratio de trois (3) place pour deux

(2) logements.

Organisation spatiale

Pour la conception des plans de logements nous nous sommes beaucoup inspirEes des

maisons traditionnelles ksouriennes. Les concepts que nous avons utilis6 sont:

. Lentr6e en chicane pour cree de l'intimite et 6tre une limite visuelle.

. S6paration des espaces familiaux et des visiteurs.

. Le rez-de-chaussez regroupe les espaces de vie et collectif; b se,our, la cuisine, la salle

d manger, le patio, et le WC. Mais parfois le salon et la chambre des invites.

. Le premier 6tage est compos6 des chambres, la salle de bain

. Le patio joue un r6le de source d'eclairage et d'a6ration naturel pour les espace qui n'ont

pas d'ouverture sur I'exterieur.

. Les tenasse des maison sont accessible

. Certains des tenasses sont connect6s entres-elles pour permettre de garder le contact

avec les voisins, ainsi vivre en communion.
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CHAPITRE IV/ CoNcEPTIoN DU PRoJET

Traitement des fagades

te-caurer-oeEenl

Le corps du batiments

Fi9,4.12. Fagade d'un logement
Source: Auteur 2018

. Le soubassement est la partie du rez-de.chaussez, c'est le mur en appareillage de

pierre apparent. Les ouvertures sur cette parties sont tres 6lev6s afin d'6viter le vis i vis

avec les pi6tons.

. Le corps du batiment est la parties du premier 6tage. Dans cette partie nous avons

jouer un jeux de volume (retrait) pour gagner plus d'espace i l'int6rieur du logement et

cr6er de l'ombre au pietons.

. Le couronnement est la partie du terrasse, nous avons des petites perc6e qui sont

i hauteur de I'ceil, pour permettre de voir la ruelle. Des comes en formes de marche

d'escalier se trouves au niveau des extremit€s et angles du batiment.

Le rapport plein vide dans la fagade de notre projet est 6lev6 par rapport au plein,

ainsi pour €viter trop de contact direct avec le soleil. Une r6p6tition dans les fagades. La

texture des fagades rappelle celle du sable desertique pour une meilleur int6gration dans

I'environnement.

Les fentEtres de la fagades ont une dimension de 50 cm sur 90cm.
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La composition de la fagade est I'expression de I'organisation et le fonctionnement de

I'unite d'habitation. Nous avons opte dans notre projet pour une expression traditionnelles

et simplistes des fagades pour diverse raisons:

Rappeler I'architecture qui s'adapte a I'environnement saharienne

Faire un clin d'eil au modemisme

D6marquer notre projet du reste des projet

Notre fagades ce compose de trois parties:



CHAqITRE lvl Coucgpnottt ou pRoJET

Le systime constructifs

La piene 6tant un bon mat6riaux durable adopt6 au climat saharienne et disponible

en quantit6 localement. Pour la structure de nos logements nous avons opt6 pour des murs

porteurs en pierre d'une 6paisseur de 45 centimdtres au rez-de-chaussez. A chaque niveau

sup6rieur nous diminuions l'6paisseur du mur de 5 ccntimdtres.

Les murs de s6parauon sont d'une epaisseur de 10 d 20 centimdtres. Ces murs sont

en briques de tene cuites. La brique en terre cuite est naturellement isolante. Contrairement

a d'autres braques, la brique en tene cuite esl artisanale et ecologique. Enfin, la brique en

terre cuite offre un c6t6 naturel et tres esthetique

Le revCtement des sols de maison est en lamelle bois, un mat6riaux local, durable et trds

isolant.

Les poteaux et poutres utilis6s pour le chainage des maisons sont en betons

arm6 (mat6riaux utilis6 pour sa plasticite et sa r6sistance). les poteaux sont de 25x25 de

dimensions.

Nous avons utilis6 un plancher en corps creux, avec des houris en terre cuite.

Le timchent est un mat6riau utilis6 pour faire les joints entre les briques et les pierres.

C'est une sorte de platre obtenu apres quelques heures de cuisson de gypse local. Comme

la terre, il peut 6tre mani6 a la main, sans truelle. Lui aussi d des qualit6s exothermiques.
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Fig.4. i3. Plan de coupe d'un mur
Source: Auteur 2018

Fi9.4.13. lllustration d'un planche d corps creux
Source: geniecivilstore.com
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Conclusion g6n6rale

Nous nous sommes toujours int6ress6 aux paramdtres de conception et aux fa-

meuses trilogies qui d6finissent la discipline de l'architecture. ll nous parait a pr6sent que

dans notre contexte des 6l6ments tels : le site, la culture et la durabilite synth6tisent notre

vtston

Le projet avec lequel achdve cette recherche, et qui vise i r6pondre sur la proble-

matique, reste une simple initiative pour essayer de rem6dier au problCme de l'habitat tra-

ditionnel saharienne qui est en train d'6tre oubli6. Le site a travers sa situation, assure une

continuite et a eviter les ruptures. Par geographie, on entend le climat qui est un 6l6ment

essentiel i prendre en compte. Nous avons essay6 de concevoir un habitat qui s'adapte

facilement avec ce climat saharien. En s'inspirant des formes traditionnelles saharien en

Alg6rie ou le reste du monde, nous avons congu un environnement Ksourien avec tous les

bien faits qu'il offre aux habitants.

La reflexion sur le theme de la nouvelle image des Sidi Khouiled nous interpelle.

Dans notre cas, concevoir des habitations et inserer des 6quipements de commerce et

d'artisanal, ne peut se faire sans prendre, et relier le tout en le faisant en un seul.

Finalement, on souligne que l'habitat traditionnel de Ouargla temoigne d'une diversit6 in-

commensurable des 6l6ments identitaires qui forme l'identit6 architeclurale de I'habitat tra-

ditionnel saharien en particulier et en Alg6rie d'une maniCre gen6rale.
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Annexe

Lors de notre visite dans le Ksar de Ouargla nous avons rencontr6 un artiste

artisans qui milite pour la conservation du style, decoration architecture et aussi les habits

traditionnelle typique du Sahara. ll confectionne des figurines et des maquettes a maquette

d 6chelle r6duite pour sensibiliser la population. Sa maison est un riche mus6e a decouvrir.

Nous avons aussi visiter un centre de formation au m6tier de tissage et de couture

qui utilise des motifs qui rappelles le Ksar, le Sahara.

' rr 1.. a\ ,. r'll
,

Mannequin portant une tenue traditionnelle
Auteur 2018

Un mur d6core
Auteur 2018

Maquette avec decoration traditionnelle
Adeur 2018
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Tissu r6alis6 par des filles du centre
Auteur 2018
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