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R6sum6

Ce travail de recherche ne pr6sente qu'un petit pas dans l'univers, au quel

on a tent6 d avoir une meilleur connaissance de l'habitat traditionnel en

gdnera| et de l'habitation Ksourienne en particulier.

Ksar El Mihane i Djanet est un exemple vivant du patrimoine

vemaculaire des Ksour Sahariens, il abrite dans ses murs des maisons

traditionnelles ir patio, qui refldte le mode d'organisation culturelle et

sociale.

La maison Ksourienne, est une composante majeure du patrimoine b6ti

de la ville de Djanet, elle exprime une richesse culturelle et architecturale

Ce travail de recherche interroge I'espace ksourien d'El Mihane, dans

I'aspect urbain et architectural d travers 1'6tude des maisons du noyau

historique du Ksar, en comparant ces habitations on a pu ressortir des

points en commun dont le caractdre distributif et les techniques

constructives, alors que la difference se voit dans la forme et la taille de

I'habitation.

Mots cl6 : Patrimoine, habitat traditionnel, maison Ksourienne, Ksour de Djanet.



Abstract

This research work is only a small step in the universe, to which we tried

to have a better knowledge ofthe traditional habitat in general, and ofthe

Ksourienne dwell ing in particular.

Ksar El Mihane in Djanet is a living example of the vemacular heritage

of the Saharan Ksour, it shelters in its walls traditional houses with patio,

which reflects the mode of cultural and social organization.

The Ksourienne house, is a major component of the built heritage of the

city ofDjanet, it expresses a cultural and architectural richness

This research work questions the ksourian space of El Mihane, in the

urban and architectural aspect through the study ofthe houses ofthe

historical nucleus of Ksar, comparing these dwellings it was possible to

highlight points in common whose distributive nature and constructive

techniques, while the difference is seen in the shape and size of the

dwelling.

Keyword: Heritage, traditional architecture, Ksourienne house, The Ksour of Djanet.
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Le ddveloppement et le progrds dans le domaine d'architecture et d'urbanisme auquel
l'Homme est arriv6 aujourd'hui n'est pas le fuit du hasard mais le rdsultat d'un long
processuce, commengant par le socle de base du ddveloppement de n'importe quelle
soci6t6.
Le reprdsentant de I'identitd territoriale et sociale, qui compose d la fois, l'origine et
I'avenir de la nation. C'est [e patrimoine.

Le patrimoine bAti, en particulier, est la forme [a plus manifestde, 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 prdserver.

Mais ce demier risque de perdre son importance aux yeux de la socidt6, car il est
vulndrable d plusieurs facteurs naturels et humains, mais la m6connaissance de son
importance est le facteur le plus fatal.

Dans I'objectif de protdger la visibilitd des monuments et sites historiques et de I'unit6
architecturale entre le monument et ses abords, une appreciation de ces espaces
particuliers 6tait nde d partir de la premidre moiti6 du )Of sidcle. Cette nouvelle
vision transformera, rapidement, en une autre r6flexion basee sur la pr6servation d'un
cadre bdti, qui se pr6sente comme une image particulidre, un paysage urbain
significatif et repr6sentati f.

IL Etat de la recherche sur l'architecture vernaculaire en
Ale6rie

Historiquement parlant, la production de I'environnement bdti de l'homme 6tait le
rdsultat d'une architecture congue par des populations primitives sans faire appel aux
spdcialistes (architectes, urbanistes, ing6nieurs,...).Cette architecture s'appuie
essentiellement sur le besoin de s'abriter en faisant appel d un savoir-faire local qui se

caract6rise par l'utilisation des matdriaux disponible localement.

L'architecture vemaculaire ou traditionnelle a largement suscit6 I'attention des

chercheurs et architectes, vu la diversite architecturale qu'a connu l'Algdrie comme
elle occupe une place importante dans la constitution de notre patrimoine biti, et elle
se uaduit par une vari6t6 tant au niveau de la richesse des formes construites, de
I'emploi des mat6riaux de construction puisds dans la nature environnante, du
matdriel et des techniques de construction ancestrales qu'au niveau de I'exploitation
et de I'organisation de l'espace. Cette mosaique s'explique aussi par le nombre
d'exemples et leurs situations dr travers tout le territoire de ce pays, de la Medina
d'Annaba ir l'es! de la Medina de Tlemcen en ouest en passant par les villages de la
grande Kabylie, de la Medina d'Alger au nord i la vall6e 6t M'Zab au sud en passant

I
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CHAPITRE INTRODUCTIF

par les ksour des hauts plateaux... etc., sont tous des exemples qui expliquent bien
cette vari6t6 et cette richessel.

Ce patrimoine bdti qui a pour point de d6part les besoins et l'application des savoir-
faire de l'humain, et pour finalit6 la satisfaction de ses besoins selon Hassan Fathi
(tout peuple qui a produit une architecture a d€gagd ses lignes pr6f6r6es qui lui sont
specifiques que sa langue, son costume ou son folklore....On rencontrait sur toute la
terre des formes et des d6tails architecturaux locaux, et les constructions de chaque
r6gion 6taient le fruit merveilleux de I'heureuse alliance de l'imagination du
peuple et des exigences de l'espace >2, et donc on peut dire que cet mode
architecturale refldte une culture locale qui s'adapte parfaitement avec son
environnement imm6diat en r6pondant aux exigences et besoins de la societe, et
I'architecture traditionnelle du Sud de l'Algerie en est une.

L'exemple le plus repondu dans le milieu saharien du Sud Est de I'Afrique en g6neral
et I'Alg6rie pr6cisement est celle des Ksour. Ces demiers repr6sentent une mdmoire
collective et un patrimoine incontestable.

Ce qu'on entend par les ksour (singulier ksar) se sont les centres antiques du Sahara
alg6rien situ6 le long des voies de communicatiorl qui, depuis des milldnaires, ont
pemris les dchanges entre l'Afrique du nord et la subsaharienne. Le ksar et la
palmeraie sont indissociables et forment I'essence m6me du processus de formation
de l'espace et de l'habitat ksourien3.

Le Ksar se prdsente comme un village fortifid profitant d'un emplacement
spectaculaire, il est soit perchde sur un promontoire escarpd accrochd d une paroi
rocheuse soit dressd au-dessus d'une oasis. Il est composd d'un groupement des
maisons comp{rct, construit en pierre ou e pis6 et organis6 le long des rues et ruelles
sinueuses et dtroites.

L'art de bdtir dans la region du Tassili n'Ajjer se traduit par une vari6td des formes
architecturales qui se caractdrise par la simplicitd, et peut etre que les plus important
6tant connu sous le nom des Ksour (Aghram), ainsi qu'un autre type; les huttes
(Ikbran) construites en pierre.

Cette habitat traditionnelle est un tdmoin de l'existence de la vie modeme depuis la
sddentarisation des peuples bddouins, et ceux de par I'existence de l'eau. Pour
l'illustrer nous avons choisi m type ; dont Ksar El Mihane i Djanet.

'Mr DIDI Ilies,
DerbSensla , Mdmoirc de magistere.

'?Hassan Fathi,994g!gg!19gppggp!g ddition J.Martine aq paris 1970. P5l.
sMme.SamiraHaoui Bensaad4

ksouriennes Cas : le Touet Gourara (Sud-Ouest de I'Alq6rie).

2
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CHAPITRE INTRODUCTIF

Les Kel Ajjer (Kel-Ajjer: gens de ['Ajjer. Nom propre des Touaregs qui habitaient
traditionnellemeDt le territoire de I'Ajjer.)4, ont occupds La vallle de Djanet-Oued
Idjeriou. La ville a connu de crues plusienrs fois, ce qui a oblig6 les habitants de se

localisent sur les c6tds bas de la montagne. D'ot la naissance 6u 154 /4l6rraz,
Adjahile et El Mihane.

Dans ce m6moire l'intention se portera sur I'architecture Ksourienne, plus
particulidrement sur la maison traditionnelle de ksar El Mihane d Djanet, dans une
tentative d'immortaliser ses composantes, ses particularitds et son style architectural,
afin de pr6venir sa disparition par I'effet du temps et pourquoi pas repr6senter un
support de recherche sur le quel fonder des op6rations de restauration.

Ksar El Mihane au sud est un ksar saharien typique avec ses maisons d'argile et de
pierres et ses ruelles tortueuses qui escaladent les pentes abruptes d'un piton5. Ce
dernier se trouve dans la ville de Djanet, commune de la wilaya d'Illizi en Alg6rie.
Elle est situde e 2 300 km d'Alger non loin de la frontidre libyenne.

Ksar El Mihane prend dans son 6tat de ruine une histoire et une identit6 de la ville.
L'utilisation des mat6riaux locaux comme pout la construction comme par exemple:
la pierre, I'argile, le toube (brique de terre) pour les murs, et les troncs de palmiers
pour la poutraison, lui a produit une harmonisation socio-spatiale avec
I'environnement.

Il se prdsente comme un village fortifid, composd essentiellement d'un ensemble des
maisons rdparties sur un rez-de-chauss6. Les typologies des moddles de maison sont
diffdrentes entre elles selon la personne qui y habite, son statut social et financier.
Leur espace commun c'est la cour i ciel ouvert.

De ce fait, nous devons interroger ce type d'architecture dont on ne parle pas

suffrsamment, et encore plus I'architecture dite traditionnelle, Il est aussi
indispensable d'en 6clairer les caract6ristiques et les particularitds identificatrices en
comparant des maisons dans ce Ksar. Nous nous interrogeons alors sur la fomre et les
dimensions et les 6l6ments constituant la maison Ksourienne d'El Mihane.

D'autres questions spdcifiques 6mergent de cette question

.!. Quel sont les caractdristiques spdcifiques d ce ksar, est-il diff6rent aux

autres Ksour Saharien ?

4M. Gast, AiigL Encyclopddie berbdre, 8 | Aurds - Aaoq Aix-en-Provence, Edisuq 1990, p. 1268-
127 5.
5t 

e Parc National du Tassili, Office du Parc National du Tassili, htto://www.alserie.
monde.com/parcs-naturelytassili/.
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* Quelles sont les composantes et l'organisation spatiales de l'habitation
d'El mihane? quelles sont les paramdtres influengant sur son
organisation. sont-ils en lien avec le site?

.!. Est-ce-que on peut ressortir une typologie corlmune entre les

diftrentes maisons 6tudi6 dans ce Ksar ?

IV. Hypothises

i La ty,pologie architecturale du ksar El Mihane est une architecture introvertie,

et un produit d'une organisation sociale. Cette architecture r6sultant de

l'adaptation au climat et au site, mettant en ceuwe un savoir-faire artisanal

local, ainsi qu'une connaissance des lieux afin de b6tir une ville qui aura

survdcu aux 6preuves du temps, tout en utilisant des mat6riaux locaux.

.!. Les habitants du Ksar El Mihaneont su mettre d profit I'eau et la palmeraie en
tant qu'6l6ment veg6tal qui assure d I'homme les ressources de subsistance et
crde un microclimat indispensable d l'installation humaine.

Le choix de tel sujet repond d l'wre de nombreuses pr6occupations dans notre
domaine :

* L'objectif principal de ce travail entre dans le cadre des connaissances des
principes de construction et de l'habitat Ksourienne d'El Mihane.

* L'aboutissement a rme connaissance nous pemettront d'argumenter la valeur
patrimoniale du ksar qui se ddgrade actuellement.

\II. La d6marche m6thodolosioue

Pour apporter une reponse i notre probldmatique, nous suiwons une d6marche

mdthodologique bas6e sur :

Un travail th6orique consacr6 i une recherche bibliographique, la consultation

des ouvrages relatifs d l'architecture traditionnelle.

Une recherche th6orique sur la typologie des ksour en milieu saharien, plus

particulidrement sur Ksar El Mihane.

a
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Chaoitre 01

Chapitre introductif, pour une premidre comprdhension du thdme il se compose de :

,.. Introduction sur le patrimorne.

{. Etat de la recherche sur I'architecture vemaculaire en Alg6rie.
* Probldmatique.

'l' Hypothdse.

* Objectif de la recherche.

tt La ddmarche mdthodologique.

L'6tat de l'art, il comprend

* L'habitat, habitation et habiter.

* L'architecture traditionnelle en Alg6rie
.!. L'architecture traditionnelle des Mddinas
.1. L'architecture traditionnelle des Ksour.
.!. Conclusion du chapitre.

Chapitre 03

Le cas d'6tude

* Pr6sentation de la ville.
:!. Rappel historique.
* L'architecture traditionnelle de la ville.
.1. Analyse du Ksar El Mihane.

i. Etude de I'habitation Ksourienne d'El Mihane avec 04 maisons sdlectionn6es

comme objet d'6tude.
.i. Conclusion du chapitre.
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o Un travail sur terrain ; les relev6s mdtriques et architectural de quatre maisons

les plus conservdes pour dlaborer un suppoft technique, la couverture

photographique d l'int6rieur et i l'ext6rieur du Ksar.

VII. La structure du m6moire

Chapitre 02

Conclusion s6n6rale

Glossaire

Biblioeraphie



CHAPITRE DEUX

ETAT DE L'ART



II.2 Habitation et habiter

Le temre d'habitation provient du latin hahitatioetexpime le < fait d'habiter >, la
<< demeure >5-

Un seul mot ddsigre l'espace d'habitation : ad4fir. Avant de signifier << maison >r,

( espace bAti >, le mot ddr signifie < territoire >.Ddr al-'ahd, ( territoire du
pacle >>, dEr al-hcrr, ( territoire de la guerre >>, ddr al-imdn ( territoire de la foi >>, ddr
al-islam, ( territoire de I'Islam ). Autant de d6nominations qui montrent bien
qu'avant de ddsigrrer une maison, le mot dilr d6sigre un espace d6limit6 et appropri6,

sur lequel s'exerce l'autorit6 indiscutde d'un chefou d'un groupe. Tandis que l'habiter
renvoie d iaDilrc, en terre arutrr, d'as-sakan ddrive le terme << sCrCnill >>, sahtna.

Sukfrn esl le contraire du mouvement. ,Sa*ana veut dire < il a perdu de son agitation
(harakdtuhu) >, ou < s'est calm6 apres avoir agi >. La principale fonction, donc, de la

maison est de procurer le repos et la sdrenit6, de soustraire l'6tre d I'agitation et au

vacarme environnant6.

La maison est donc I'espace bdtis dans lequel se deroule toutes les fonctions relatives

d un groupe social, elle s'organise dans I'espace en face des contraintes naturels du

site auquel elle est construite tout en respectant et les exigences sociales et les

traditions, < Chaque socidtd decoupe l'espace d sa manidre, mais une fois pour toutes

ou toujours suivant les m6mes lignes, de fagon i constituer un cadre lxe otr elle

enferme et retrouve ses souvenirs >>7.

RAPOPORTs, est I'un des premiers d ddmontrer que lhabitation ou la maison n'est

pas qu'rm simple produit d'ordre physique mais surtout un ph6nomdne Culturel. Ses

reflexions se concenhent sur l'architecture traditionnelle (architectue populaire et

architecture vemaculaire) et se caractdrisent par son aspect morphologique. Dans la
maison, lhabitant satisfait un besoin existentiel et non seulement physique et dans

laquelle il organise son rapport avec le mondee.

5 Thierry Paquot, lnformations sociales
2005/3 (n" 1231, p. rt8-sa.
EMustapha Ameur Djeradi, L'architecture Ksourietrne (Als6rie) etrtre signe3 et sisnifirnts.
httos://www.gierreseche.com/AV 2012 an.reur d leradi. htm. consuhi le l3l0lD0l7.
TMaurice HalbwachCj&lq9:E-co!9glivejl €splSq, Encyclopddie sur la mon,
httD://asora.q c.ca./thematiques/mort/docume nts/me moire collective et esDace ,consultd le 13/0112017.

8 Rapport Amos, @ Edition dunod. Paris

'Didi ILi"r, Mdmoire de

magister en architecture. Universite Abou Balr Belkaid- Telemcen, 2013, 221 pages.

{t
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II.3.l D6finition

L'architecture traditionnelle se d6finie comme une architecture produite par une

communaut6 pour lui servir d'habitat. Elle refldte les aspiralions, les d6sirs et le mode

de vie du groupe. Elle est souvent construire avec les mat6riarx locaux, suivant un

long processus d'essais, d'errews, et de corrections ir travers plusieurs gdn6ration

l'aboutissement ir un r6sultat qui satisfait arx exigences climatiques, economiques,

sociales, fonctionnelles, culturelles, d un moment donn6, ne signifie nullement que ce

resultat restera figd d jamais. Si une tradition est arrivd d suivre en traversant les 6ges

c'est justemen! parce qu'elle possede une qualit6 vitale qui est la facultd

d'adaptationro.

L'habitat uaditionnel compose la plus grande partie de l'envirormement bAti de

l'homme, I'analyse de la conception et de l'utilisation de cet habitat font apparaitre
pleinement toutes les richesses. La somme extraordinaire de connaissances technique

(particulidrement en termes d'dconomie d'6nergie et de mat6riaux) de possibilit6

d'adaptation contenue dans I'habitat traditionnel fait partie du patrimoine humainrr.

En Alg6rie; L'architecture vemaculaire se caractdrise par lme richesse et une

diversitd des styles architecturaux, cela est li6 non seulement au diff6rentes

civilisations qui se sont difilees sur tout le territoire, mais cette vari6td fait r6f6renc6

aussi arx diffdrcnts facteurs naturels comme le clima! le site et la tradition local. Ce

patrimoine biti se traduit par plusieurs forme; I'architecture traditionnelle des

medinas notarnment : la medina d'Alger au nord, la medina de Tlemcen en ouest, la

m6dina de Constantine, sans oublier la ville de M'zab, en passant aux Ksour des hauts

plateaux, les Ksour Saharien au sud...etc.

loAndre Ravdrau,@ page 13.
uAkchiche. z. (2011). Etude de comaortement d'une chemln6e solaire en YUe de fisolation
!!@!g!lg Memoire Prdsente pour l'obtention du dipl6me de Magister, universite kasdiMerbah
Ouargla. Page 21.
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II3.2.l L'architecture traditionnelle des M6dina

Une m6dina ddsipe la partie ancienne desvilles arabo-musuknanes par opposition
auxquartiers modernes de type europeen. Ceterme est surtout employd dans les pays

duMaghrebl2.

II3.2,1.1 La maison traditionnelle de la Mfiina d'Alser

La maison traditionnelle d Alger, nous renvoie au type de maison grecque; elle

converge vers I'intirieur.

C'est toujours i l'int6rieur rme cour pavee de marbre blanc, sur laquelle s'ouvrcnt
quatre longues charrbres, et dont des colonnes torses, coiffees de chapiteaux ionique
(photo), supporte une galerie i balustrade de bois ouvrag6. Le premier €tage r6pite
fiddlement la disposition du rez de chauss6, et audessus de la maison, s'6tend une

terrasse toute plate, dont le centre, perc6 d'une large ouverhre carr6, laisse l'aire et la
hmidre joue! paisiblement sur le pav6 de la courl3.

Figure 0l : L'intdrieur d'une maison traditionnelle d Alger. Source : Google image.

'2Melle BAKIRI RYM, M6moire de Madster : imoact de f intervention coloniale sur la veille ville de

@page28.
13 Erneste FEYDEAU, ( Aleer p, Michel LEVY frdres, libraire-dditeur. Paris, 1862.
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I13.2.2 L'architecture traditionnelle de Kabylie

Le paysage pittoresque et les sites ma€nifiques de I-a r6gion de Kabylie cornme la
vallde de Soummam et le massif montagneux du Djurdjura qui enfennent de

nombreux villages habiGs par une population de culture berbdre. L'architecture de ces

villages pr6sentes par les petites maisons et diff6rentes 6difices t6moigne la culture et

la m6moire collective de la sociit6 qui s'y est 6tablie depuis maintenant plusieurs

siCcles.

Une typologie de village estprincipalement li6e i la g6ographie et aux critdres naturels
de la r6gion. Bmily Masqueray reldve deux types de d6veloppement de villages : l'un
presente des villages allong6, I'autre des villages circulaires, presque tous conique au

sommetl4 ; Le premier type : il c6toie les versants des montagnes (gappes de raisin)
le village se ddveloppe de manidre lin6aire, tandis que le deuxidme type se ddveloppe

de manidre concentrique sur les sommets des montagnes ou encore des plateaux.

l4Merre ALILI Sonia, Guide technioue oour une oodration de rohabilitation du oatrimoine

archltectural yillaleois de Kabvlle. M6moire de magister en architecture, 2013.

11

Figure 02 :Village ddifiC le long de la
ruelle. (village djebl4 Bejaia).
Source :M6moire de magister en
archit€cture,Guide technique pour une
opdration de rehabilitstiotr du p8trimoitre
architectural villageois de Krbylie.

Figure 03 :Village Construit sur un plarcau.
Vitlage Ighil-Ali la Qallaa d'Aft Abbas, Bejaia.
Source :Mdmoie de magister en
arch itecture,G u ide technique pour une
op6ration de r6habilit{tiotr du patrimoioe
architectural villageois de Kabylie.
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Dans les deux cas, la typologie du village Kabyle avec tous ses 616ments composants
(quartiers, ruelles, passages, maisons, mosquee...etc.) est fortement conffile€ par la
topographie du site avec ses pentes et ses reliefs.

La topographie du site avec ses pentes et ses reliefs dirige la structure spatiale des
villages dans les deux cas. Ses contraintes topographiques conhol ainsi les ruelles et
les maisons, formant un trzci organique faisant en sorte que cbaque maison
surplombe l'autre sans submerger l'intimit6 de chacun, chdre i la cornmunaut6
villageoise.

L'architectue traditionnelle kabyle a toujours repondu aux besoins de ses habitants ;
les constructions sont parfaitement adaptees d leurs environnements grdce d
I'utilisation des matdriaux existant dans la nature notamment la pierre, le pis6 et
I'argile, ainsi, ces maisons se d6veloppent au fir d mesru€ que la famille
s'agrandissait.

Les constructions traditionnelles en Kabylie sont construites les unes d cdt6 des
autres, et ir plan rectangle presque jamais carr6, avec peu d'ouverture de dimensions
r&uites pour des raisons d'intimit6 et de confort thermique.

Figure 0,1: A gauche : village traditionnelle Kabyle. Source : site interret :hjllt jll isenl0()8.!rst
blo con/article-35297250.htm1
A droite : La maison traditionnelle kabyle. Source : K.abyle,com vendredi 22 noyembre 2002 Photographie :

Frrids E.
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11,3.2,2.1 La maison Kabvle traditionnelle
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II3.23 L'architecture de la vallee de M'Zab

Le M'Zab est une region de I'Alg6rie qui se situe au sud, I'ensemble
giomorphologique dans lequel s'inscrit cette rdgion est un plateau rocheux dont
I'altitude varie entre300 d 800 m.

L'habitat Mozabite, est judicieusement adapte, d'une part aux conditions climatiques
du milieu saharien, d'auEe part aux conditions sociales imposees par l'implantation
des Ibadites en ce lieu.

Figure 05 : Ksar de Ghardala. Source : site intemet :

http:'i\\'\\'\\.opvm.dz'en'10 Articles l5 THE CONSE A'81 THE KSAR OF CHARDAorCio..;8
FA/gI THE KSAR OF GHARDA%C3%8FA/d .

II.3.2.3.1 La maison traditionnelle de la vall6e de M'Zab

L'habitation du M'Zab se caracterise par la simplicit6 et la fonctionnalitd, elle
d6pourvue de toute d6coration au niveau de sa fagade ext6rieure, par principe
d'dgalitd et de solidaritd sociale.

Les maisons du M'Zab correspond au type < maison d patio >.

Elles s'organisent autour un patio, entourd d'rme galerie archde of s'ouvrent les pieces
6troites et allongdes, pol).valentes (chambres, ftrngement, cuisine-jour, toilettes) qui
compldtent I'occupation au sol. Le schdma se rdp6tant d l'6tage, sur la totalitd ou une
partie de la surfacel5.

[,a structure porteuse est composee des glos murs porteurs en pierres, li6es entre elles
avec du mortier i base de sable et de chaux locale ou < Timchent >, la poutaison est
faite de troncs de p,almiers.

t5 Site internet : htt o://www.meda-corous.net/frnloortails/ DF/ 7/Al t08.P consult6 le 30P F

Octobre 2017.
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Figure 06 : A gauche : Plan de I'etage d'une maison mozabite, d droite plan du rez de chaussd
Source : Christian BOUSQUET, L'IIABITAT MOZABITE AU M'ZAB, Editions du CNRS
Anlliloin de I'A {riqlle dll Nord Tome XXV. 1986.

II.3.2.4 L'architecture traditionnelle des ksour

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

appartenant i des p6riodes historiques bien ddfinies. Cet environnement est le rdsultat

d'un processus continu qui a imJ'liqud les capacit6s de la socidti d se concevoir, se

planifier, se construire et se maintenir dans cet espace g6ographique aride. Cette

architecture est donc un espace concret qui doit Ctre le support de reference pour

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

contraintes formelles et techniques pour d nouveau insuffler la vie dans ces lieuxl6.

11.3.2.4.1 Lo tvpologie de I'habitat au Sahara

11.3.2.4.1.1La Kasbah ou tishremt

C'est un mode d'habitat vemaculaire des regions subatlasiques et presahariennes, le

rnot tghremleaberbdre,est la minimisation linguistique du terme < ighrem >.

Le vocable ( kasbah ) est, d'ailleurs, attribu6 justement arrx fortifications 6levees au

s€in ou d proximit6 des villes imperiales pour contr6ler les ddplacements et

r6lllili Mahrow, ( Contribution i l'6laborrtion d'une typolosie "orrrrrrirr.e" de3 ksour drns le
@-4 consultd le l3 Janvier 2017. URL : http:' journa Is. ooencd ition.org'insan i) at l17(16 .

l4

DEUXIEME CHAPITRE

I
I

I

-,- 
l

l-



DEUXIEME CHAPITRE

souventasseoir les tribus hostiles au pouvoir makhz6nien, tandis qu'il ddsigne au sud

soit une demeure seigneuriale soit une habitation abritant une famille dlargie.lT

La kasbah, est congue en terre d l'origine pour se prdmunir contre le froid

ainsi, elle abrite les animaux, les rdcoltes et le puits.

Figure 07:Kasbah d A!_BedaddOu (Uaroc).Source : Google image

lfuniversitd Mohamed KHIDE& facultc des sciences et de la technologie, ddpartement d'architecture,
Formes urbaines et edifices Datrimoinisux sD6cifiques au Sahara.Dr Sriti Liela

t5

Morphologiquement, la kasba se prdsente comme une unitd fortifi6e ses murs de

remparts, ses tours de gue! son seuil unique et entour6e d'un foss6 creus6 dans la
roche et la d6coration lui coniErent une grande monumentalit6.
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113.2.4.1.2 Le Ksar

( Le mot se prcnonce ( grcr )). C'est une altdration phonique de la racine

arabe qcsr qui d6signe ce qui est court, limit6. C'est i dire un espace limit6, auquel

n'a accds qu'une certaine catdgorie de groupes sociaux. C'est un espace confm6 et

rdserv6, limitd d I'usage de certains. Le ksar $i. ksour') e* un grenier, mieux encore

un ensemble de greniers bien ajust6s. Ibn Khaldoun (1332-1406) nous dit: < les

premien ksour datent probablement des Ier et IIe sidcle avant J.-C. Ils constituent

sans doute I'extension progressive jusqu'd l'Atlas saharien du ph6nomdne de

s6dentarisation des nomades berbdres >18. C'est l'expression la plus 6lev6e de la vie
s6dentaire dans le ddsert.

II.3.2.4.1.3 La morpholoqie du Ksar

Le ksar surplombe une palmeraie, il se pr6sente comme une unitd fermd limitd par une
muraille, creant une rupture symbolique avec l'ext6rieur, non pas uniquement pour
assurer une protection contre les attaques ext6rieures, mais r6pondre aux besoins des
habitants.
MEme si il est prdsent sur des reliefs aussi vari6s (sommets de montagnes, cr6tes,
buttes surplombant les plaines, vall6es des oueds ou plaines), le choix du site sur
lequel est install6 le ksar, est hds judicieux ; la logique d'implantation se fonde sur
I'eau comme premier 6l6ment structurant l'espace ksourien, qui assure la cr6ation de
palmeraies.

ltVlustapha Ameur Djeradi, L'architecture Ksourienne (Ale6rie) entre siqnes et sieniliants,
httol eradi.htm

Figure 08 : Ksar El Mihane d Djarct- Source : Auteur

5 ierreseche.com AV 2012 ameur d consultd le 2l / l2/2O17 .
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La palmeraie, en tant qu'6l6ment v6g€tal, assure i l'homme les ressources de
subsistance et cree le microclimat ndcessaire pour moddrer l'aridit6 ambiante. En plus
d'6tre agricole, ce milieu oasien est aussi un monde de commerces et de myomement
culturel, activit6s li6es ir son profil citadin. Trds t6t dans l'histoire, ces ksours ont
offert des services aux flux de caravanes pour lesquelles ils se sont organises selon
une hidrarchie fonctionne lle re.

I
I

l*

Figure U) : Schdma peapective de la ville de Ghardaia- Source: Article,Chabi M., Dahli M. Une
nouveue ville $herienne Sur les traces de l'rrchitecture traditioanelle

Le Ksar s'organise selon une dualitd public/priv€

L'espace public : Il englobe : La place du ksar (ratDa), mosqude, vestibuld d'entr€e,
cimetidre

L'espace priv6 :L'ensemble des maisons individuelles, 6tal6es en rez-de-chaussee
rarement en 6tage organise le long d'un r6seau de ruelles sinueuses et dtroites.

lNesrine Si Amer'@gi!!q@1!gqp!!.
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113.2.4.1.4 La croissance typologique du ksar

.C.ECHALLIER20, dans son ouvrage < Villages d6sert6es et structures agraires
anciennes du Toudt-Gourara (Sahara Algdrien) >, dresse un critique scientifique du
classement typologique 6tablie par I'historien A.G.P Martin dans son ouvrage < A la
frontidre du Maroc. Les oasis sahariennes (Gourara-Tou6t-Tidikelt) ). IL represente la
typologie du point de we m6thodologique, son travail est fond6 par l'utilisation
systdmique da la photographie a6rienne. Le classement q,pologique fait par
ECHALLIER s'est appliqud sur un dchantillon de 333 ksour et a permis de les deviser
en six groupes ou typ€s, chaque types 6tant lui-m6me presque toujours suMivise en
deux sous types2l :

* Le type IA : Ensemble bdtis sur une Cminence naturelle comportant une

enceinte de pierres liees d I'argile, enfermant quelques constructions
intdrieures- g6n6ralement tris ruin6es - et dont I'enceinte dpouse les contours
du piton rocheux qui n'est pas retailli.

* Le type IB : Identique au prec6dent, mais de petite taille. Il apparait d partir
du Xdme siecle au plus tard.

20 Echallier, Jeaun_ClaudeMembre du Centre d'6tudes Pr6histoire, Antiquit6, Moyen age, a

l'Universit6 de Nice-Sophia-Antipolis, Valbonne, Alpes-Maritimes (en 2005).
21 Mlle Chabou Meriem, Eyolution des lGour : habitat entre maison Ksourienne et maison urbaine.
M€moire de magister en urbanisme. Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme, 1994.

l8

F[ure l0 : Ksar Zelouz d Djanet. Source: Mdmoire fin d'dtude, Musde du Tassili, i le
ddcouverte d'un paradis perdu.
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* Le type IIA: Des constructions bdtis en pierres sur une 6minence naturelle

retouch6e par l'homme, sont encloses dans une solide enceinte souvent para-

circulaire.
{. Le type IIB: une construction ou reduit circulaire, fortement ddfendue et

b6tie en pierres, occupe un point haut naturel ou le plus souvent arndnagd et

est entourde de petites constructions de pierres souvent trds en ruine.
* Le type III: constructions en pierres i enceinte rectangulaire b6tie dgalement

sur un point haut naturel ou le plus souvent am6nag6e avec creusement d'un
foss6 et ouwages de d6fense. Ces ensembles g6n6ralement ddpounus de tours

d'angles peuvent parfois cependant en compter une ou deux. Il apparait au

Xldme sidcle.

* Le type IV: Constructions bAtis en bloc de sel et d'argile sal6e, plans le plus

souvent quadrangulaire, parfois trds complexe.
.!. Le type VA: Constructions quadrangulaires betis-€n en petites pierres noy6es

dans l'argile (typ€ p€u precis), sans tours d'angles. Il parait de la fin du Xdme

sidcle au XIIdme siecle.

* Le type VB: Identique au precddent mais avec des tours d'angle. Il parait

peut 6tre d la m6me periode que le type VA.
* Le type YIA : Constructions quadrangulaires en argile sans tours d'angles.

* Le type VIB : Identique au prdcddent mais avec des tours d'angle Il pamit au

XVdme siecle.

La datation de ces types s'est fondee sur un certain nombre de critdre historique tels

que : la pendtration de l'Islam dans ces rdgions, et la ddcouvertes fossiles des r6gions.

II3.2.4.1.5 Les mat6riaux de constmctions
Pour les matdriaux de construction utilisee dans l'ddifice Ksourien sont bien locarx.
De manidre g6n6rale, lhabitation est en murs porteurs en pierre et l'argile assez dpais
ils sont de d'tme dpaisseur allant de 30 jusqu'd 50 cm.

19
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trigure I I : A gauche Mur extdrieur en pierre d'une maison d Ksar Adjahil a DjaneL
Adroitc : Pierres sdlectionnee pour la reconstruction de mur a Ksar Adjahil a Djanet.
Source:Auteur

La poutraison est faite de troncs de palmiers g6ndralement dde 2 mdtres 50 environ et
les plafonds sont constituds par un clayonnage de palmes (rid), les troncs d'arbre
constituent les poutres, ce qui explique la largeur d peu prds commune d toutes les
pidces (2 mitres 50 environ).

7 !

Figore 12 : Poutraison en tronc de palmier et plafond en clayonnge d'unemaison A Ksar El Mihane
ADjan€t Source : Auteur
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113.2.4.1.6 La maison du Ksar

Selon les relevds qu'on a faits d ksar Adjahil i Djanet, les habitations pas identiques.

Dans leur totalitd, ces maisons donnent sur l'intdrieur, elles sont form6es de rezde-
chaussee avec une te asse accessible, les diflErents espaces de la maison s'ordonnent
autour d'un patio qui ben6ficie et fait ben6ficier toute la maison de I'dclairage et de

I'aeration.

G6neralement, une seule fagade donne sur une ruelle d'accds, les autres sont

mitoyerures avec les maisons voisines.

I t-i
1

?

12

01 02 03 04 05 06 07 08 09
L

10 11 12 13 14 '15 16 ',17 18 19

ll
-'h fc. ,r- i d. crt .ri.

, 03r 10 05 06 06 06 06
t

06 03 05 r03 04 04 06 M04

'169.2 \179.3 122.5 65.4 59 58 I 1 1 112.4 45.6
I

I88.5 56.7 90.3 73.8 47.2 .47.9 42 6i 50.2 62.5

Figure 13 : Une carte qui reprdsente fdtat du cadre beti d ADJAHIL Relevd fait par : Les dtudiants du groupe 03, architecturc et
paamoturc 2Q15t2016.
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Nous avons choisis d'illustr6 une maison du Ksar Adjahil d Djanet

Le relevd montre que la maison est compose de :

Le patio << lawakha n: Joue le r6le d'un espace de s6jour d'eclairage et d'adration
pour la plupart des espaces. Cet espace occupe 30o/o de la maison.

L'espace << tafalksle ), (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 6tC.

La chambre < taghajante > :Ayant une forme rectangulaire qui sert essentiellement
pour dormir.

Une petite cuisine < ikadewane >: sert d'espace de cuisson associee ir une petite
tawakha propre i elle.

Totlelle < el khoudj >Une dtroite piece avec une fente au sol.Le principe est de
recolter dans un rdservoir ddverser les matidres dans un puits, le tout sera
alors composter reintroduit dans le cycle naturel en tant qu'engmis pour les palmiers,
arbres...Etc.

1'

I

,7

Un petit grenier ou un espace de stockage< takhanoute t> : petite espace prdvue au
stockage des aliments.
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II.4 Conclusion

L'art de bitir traditionnelle dans le monde entier en g6n6ral et en Alg6rie surtout, se

traduit par la vari6t6 des architectures.

Il presente une richesse des formes construites d'une valeur esthdtique caract6ris6
malgr6 sa simplicit6 par une a beaut6 et une spdcificit6.

Ces formes sont conformes allx nornes sociales grice d un savoir-faire maitris6 tout
en utilisant des mat6riaux disponible localement.

D'apres les diff6rents ouuages et articles que j'ai parcouru durant mes
recherches, j'ai pu remarquer que les diffdrentes formes de I'habitat traditionnel
resultent d'un besoin d'abris en mettant en consid6ration que ces formes respectent
les traditions de la soci6t6 ce qui en resulte une originalit6 architecturale de chaque
6difice construit.

Ainsi, j'ai pu constater une certaine ressemblance entre l'habitation Ksourierme et
I'habitat traditionnelle de la M6dina.

Afin de preserver l'intimitd de la famille, les diff6rents espaces de l'habitation
s'organise autour une cour centrale < patio > qui bdn6ficie et fait b6n6ficier toute la
maison de l'dclairage et de l'aeration.

23
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Ill-Pr6sentation de la ville de Dianet

[I.lSituation s6osraphique et limites administratives

La ville de Djanet,
principale oasis du
Tassili N'Ajjer,est situ6e
d I'extr€me Sud-est de
I'Alg6rie.
Elle est d environ 1079m
d'altitude. Situe A 2300
Km d'Alger.
Djanet est d'une
superficie de 56 103,00
Km'? est limit6e :

Au Nord : par la
commune d'lllizi.
Au Sud : par la frontidre
du Niger.
Au Sud-Ouest : par la
wilaya de Tamanrasset.
A I'Est : par la ftontidre
libyenne.

Figure 15 :carte gdographique, situalion
de Djanet. Source : Elll!:lIilipegig4Ig

Figurr 16 :Localisation de la
commune dam la wilaya d'Ulizi

Source : www.wikipedia.org

I-2Le Climat

Le climat de Djanet est sec, l'humidit6 est ir
0o%. Il est caract6ris6 par les paramdtres
suivants :

I . Une tres faible pluviomdtrie qui
augmente les actions mecaniques des vents.
2. Une grande s6cheresse de I'atmosphdre se

traduisant par rm 6norme ddficit de
saturation et de li un pouvoir d'dvaporation
considdrable.
La moyenne annuelle des minima et des
maxima de tempdrature 6tant de 17",2 pour
l'un et 29o,5 pour I'autre, donne un 6cart de
tempdrature moyenne annuelle de l2',3 C.
Aout est le mois le plus sec, avec seulement
0 mm. Une moyenne de 3 mm fait du mois
de F6vrier le mois ayant le plus haut taux de
precipitations.

XIO IJT EJ

Figure l7 :Le graphe resume les tempdratures maximales,
minimales et Mensuelles.
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III.3 Rappel historique

P6riode precoloniale
Les s6dentaires de Djanet semblent 6tre fixds depuis trds longtemps.
La ville est b6tie sur les rives de l'oued Edjerdou et de la palmemie.

Une crue importante a tout d6truit, ce qui a pousse les habitants d se d€placer
en hauteur, et d s'installer sur les pitons. Cela a donn6 naissance aux trois
Ksour : Ksar El Mihane, Zellouaze, et ensuite Ksar Adjahil, espac6s entre

euxde2d3Km.

D6veloppement chronologique de Qanet
>N

P€riode prdcoloniale 
I

I
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Figure lE :Carte ddveloppement chronologique de Djanet. Pdriode prdcoloniale
Source : MCmoire fin d'6tude, Mus6e du Tessili, i lad6couverte d'un psradis perdu

26

III
I

t



CHAPITRE 03 : CAS D,ETUDE

Ashrem n'El Mihane ou Almizan( KsarAlmihane)

Ksar ElMihane est situ6 sur la rive Est de l'oued Edjerdou. Il est construit d mi-chemin entre deux
Ksour: Zellouaz et Adjahil, d'ot le nom Almizan en arabe qui signifie la balance. Il est localis6 sur
une colline surplombant I'oued dans la rive N-8, un choix d'implantation trds judicieux d plus d'un
titre, car il 6vite aux populations les d6sagr6ments du d6bordement de l'oued lors des grandes crues,
mais il permet surtout la prdservation des terres agricoles.
Ikar El Mihane est consid6re comme le plus ancien des ksour de Djanet en raison de son 6tat de fait et
par rapport i ses fondateurs ui sont consider6es comme les ers habitants de la ville de Djanet.

Figure l9:ksar el mihane Souce : Auteur.

Ashrem de Azelo rAzelouaz)

Ksar zalouaze est situ6 dans la partie nord de la ville de Djanet exactement au Nord du quartier de
TIN KHATMA qui presente I'actuel centre-ville.
Son nom d6rive du mot << Azzellouaz > qui signifie en Tamahaq< le crepuscule >

I-e ksar est compose de bAtisses d usage d'habitations au centre desquelles est bdti la vielle mosquee,
ainsi que le sidge de la Zaouia El Kadiria.
Il s'est ddveloppe autour de roche < Hjar G6ma >lqui servait comme fondations, parois, limites pour

les maisons et le Ksar m€me ce qui I'olfte une integration parfaite i I'environnement.

rSabibaRYhmes et paroles. page l3
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I
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Figure 20:ksar Zelouaz Source : Google imagine

Ashrem n'Adiahil( KsarAdiahil)

Ksar Adjahil est situ6 au Sud de l'oasis sur la rive droite de l'oued. Son nom est d0 selon la l6gende i
une attaque attribude aux tribus < Ikerdane > qui aurait tud tous les habitans sauf derx orphelins<
Idjouhilen >, mais d'autres versions attribuent la d6nomination aux t6ndbres qui caract6risent le ksar
d'ot I'appellation < Djahel > ou < Adjahil > qui veut dire ignorer.

Sur la cr€te en haut de l'Aghrem, se dresse majestueus€ment la citadelle attribuee par la tradition orale
d un tyran du nom de < Ghawn> qui aurait gouvem6 la ville. Il abrite aussi le sidge de la
ZaouiaSenoussia.
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Figure 2l :ksar Adjahil Source : Google imagine.
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La p6riode coloniale
La p€n6tration frangaise au Sahara s'est faite au fur et d mesure par la construction de fort dont Fort
Charlet d Djanet.
En effet, le 13 novembre 1911, le capitaine Charlet s'installa dans la ZaouiaSenoussia qui 6tait un lieu
iddal pour loyer une gamison.
Il y a lieu de noter, que cette Zaouia fut fond6e en 1900 par le Cheikh Senoussi qui 6tait alors le fond6
de pouvoir de Ghat (Lybie). L'endroit choisi pour la r6alisation de cette Zaouia 6tait un endroit 6lev6 de
50 m par rapport d l'oued, sur la rive gauche, i mi-chemin entre ces deux Ksours (El Mihan et Zelouaz).
Selon les frangais de l'dpoque de cette Zaoui4 n'avait pour but que de faire de Djanet un centre
d'opposition. C'est pourquoi, cette Zaouia fut occupde par l'arm6e du capitaine Charlet qui decida donc
de transformer en Bureau.

D€veloppement chronologique de Djanet l

>N

P6riode coloniale 
I

a

Z
a

1',

I a
I

Figure22:Carte d6veloppement chronologique de Djanet. Pdriode coloniale. Sor:rce
Mdmoire fin d'dtude, Musde du Tassili, I la d6couyerte d'un paradis perdu

L'installation frangaise d Djanet s'est limitie a une installation militaire et ce, par la creation en 1924
de la compagnie saharienne des Ajjers (Touaregg).
Les quelques am6nagements durant cette periode coloniale consisteront en l'am6nagement de l'axe
traversant la ville de Djanet et la construction de quelques 6quipements tels que la sous-prefecture, la
mairie, les 6coles, les infrmeries ... etc. Ces opdrations ont donn6 naissance au centre-ville de Tin
Khatma site choisi par les frangais.Durant cette meme periode, il y a eu extension des trois Ksour
anciens, ir savoir, El Miheq Zelouaz et Adiahil.
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D6veloppement chronologique de Djanet

>N

PAriode post-coloniale

I 3

Z
a

Figure 23 :Carte ddyeloppement chronologique de Djanet. Piriode post coloniale
Source : Mdmoire fin d'dtude, Mus6e du Tassiti, i la d6couverte d'un paradis perdu

P6riode post coloniale
Durant la p6riode post coloniale, la ville de Djanet a connu une trds grande extension des quartiers
anciens et la cr6ation de nouvearx quartiers. On cite:
Le quartier d'Aghoum
Il est apparu d partir des anndes 1960 d la suite d'une trds forte extension des difftrents quartiers
d'El Mihan, Djahil et Tin Kl.ratrna.

La ZIIUN d'Ifri
Situde i 7 Km de la ville de Djanet, cette ZHUN a 6t6 cr€6 durant les anndes 1980 pour recevoir le
d6veloppement de la ville en tant que besoins nouveaux induits par les d6ficits marqu6s par les
secteurs d'activite de diff6rentes natures (commercial, administratif, 6dilitaire, sanitaire etc ...) et
des besoins en matidre de logements.
Entre ces deux quartiers, soit A,ghoum et Ifri, il y a eu en parallCle la crdation de la ZAC (Zone
d'Activit6 Economique).

30

/

I
J

1



CHAPITRE 03 : CAS D,ETUDE

III.4 L'architecture traditionnelle i Dianet

Le patrimoine bAti i Djanet se traduit par une varidtd des formes architecturales qui se caract6rise par

la simplicit6 dont les huttes situds i < Ihrir ryeu/.-€tte que les plus important 6tant connu sous le nom

des Ksour < Aghram >, ainsi qu'un autre type ; les huttes en piene << Ikbran >>.

Figure 24 *hoto d' Ikbam(Hulte) d knr . Source : Auteur

IILS L'habitat Ksourienne d'El Mihane

L'habitation du Touareg sfientaire est tout ce qu'il y a de plus simple: l'islamisation du pays, les

contacts antdrieurs avec les Arabes ne semblent pas l'avoir grandement modifiee. Les agglom6rations

s'6ldvent en bordure d'un oued ou sur une petite dminence pour dviter les crues, subites mais rares, et

laisser une grande place arx cultures2.

L'habitation traditionnelle est adapt6 aux valeurs socioculturelles et aux conditions climatiques de la

region, < l'observation du sch6ma d'une habitation traditionnelle montre qu'elle est compose

g6n6ralement d'un hall d'entr6e ddgage sur la cuisine et le sanitaire chaque unite est ind6pendante par

une entrde principale3 >.

ilI.5.lPr6sentation du Ksar El Mihane

In Abarbar :

Il s'agit d'un village socialiste situd e 3 Km au Nord du centre de Djanet et qui est destind aux semi-
nomades. Durant cette Friode, on assiste d un veritable bouleversement dans la construction.
Diff6rents matdriaux et techniques de constnrction ont dt6 importds et utilisds (exemple : beton,
charpente m6tallique comme materiaux et arcades pour les techniques architecturales).

2Fdlix Mensil, Archives de l'institut pasteur d'Alqerie, Alger 1938
3o.p.n.t, Descriptifet apercu historioue des ksour de la cille de dianeL
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stIUATtOft GEOGIAPHQUE OE KSOURS

arox,..r

?
f igure 25 :Photo Localisation du Ksar EmMihane entre les
deux autre Ksour. Source : BET Haffache.

On appelle ksar El Mihaneaussi ksar Taghourfit par r6ference d la premidre tribu ayant habit6 le ksar.
< KelTaghoufib>. Il fut constnrit sur un plateau rocheux abritant trois tribus que sont : KelTaghourftl,
Ke lTimme lin et Ke lEdj al.

Le Ksar est dot6 de plusieurs entr6es qui donnent chacture d'elles ir l'intdrieur de I'edifice.
Tin Tougaz (du c6td Sud-est du Ksar): elle donne sur ToukhanTougaz; une esp€ce de cour d'me
maison au seine de laquelle se rdunissaient les femmes pour accomplir les t6ches quotidiennes.
La porte Tamalghat : du c6td Est du Ksar avec des passages 6troits.
Aymi n'Tourte : situde du c6td Sud-ouest.
Il existe des portes en acier i chacune des entr6es qu'on vient de citer et qui firent installees aprds
l'opdration de restauration subie par le Ksara.
Ces accds prennent leur appellation en ref6rence d la fraction habitant le long de cette rue.

aoffice natioDal du parc culturel du TasstliN'Azzje\ Patimoine lrrntatdriel el Elhnographiqae du Tassili N'AziieL2Ol5
p.6- 7.
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Ksar El Mihane ou El Mizan
est construit e mi-chemin entre
Zellouaze et Adjahil, d'ot son
nom El Mizan en arabe,
locali# sur une colline
surplombant I'oued dans la
rive N-E, un choix
d'implantation trts judicieux i
plus d'un titre, car il 6vite aux
populations les ddsagr6ments
des d6bordements de I'oued
lors des grandes crues, mais il
permet surtout la pr6servation
des terre agricoles.

I[.5.1.1 Situation du Ksar El Mihane

III.5.l.2 Analvse e6n6ral du Ksar El Mihane



CIIAPITRE 03:CAS D'ETUDE

o

I
KelTtghourfit
KelTimsmelia
KelEdjal

EMIN'TOUERTE

TIN TOGAZE

I
m>

Ruelles
Beti
Vide

Porte du Ksar

Figure 27 :carte des accCs du Ksar Source :

BetHaffache, modifd par I'auteur

TIN KEL TAMEZDIDJA

Figure 26 :Carte de division tribale dans le Ksar
Source : BET Haffache- modifii nar Auteur
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Figure 28: Ksar El Mihane( Source Google image) avec ses accds

Sourc€ : Auteur.
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CIIAPITRE 03:CAS D'ETUDE
lI.5.l3Caract6risti ues de I'architectu redu vleux Ksar l1:A lt6chelle ur

Fagade coh6rente,

I'habitation est
intdgrde au site et
au climat, grice d
I'utilisation d'une
substance blanche

appel6 par les

habitants de

Djanet < Tabarik
> extraite des

tranch6es creusees

dans la montagne

nommde

< .4sulez D sur le
c6t6 ouest de

l'oasis de Djanet.

Le ksar apparait

comme un

ensemble urbain,

unitaire, dense,

complet, bien

d6limit6 et bas6

sur une trame de

circulation
destin6e aux

pi6tons.
Figure 30 : vue sur Ksar El Mihanedepuis < Toghourlil >>Sovce

Auteur

Figure 29 : Vue Sur Ksar El Mihane depuis Ia route principale
Source : Auteur.
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Figure 3l : A dessus ruelle dans Ie Ksar, dessous carte les ruelles dans le

Ksar ave€ l'accessibilitd pour chaque maison Source : Auteur.

ta ghorfrt

rnat
x

marson
x2ene

rnaiso n

1 ere
marson

3eme
tTta son

marson
x

matson
x

rrEr
x

Le tissu est

marqud par une
indgularitd dans
un r6seau de
voirie qui obeit
largement d la
topographie du
terrain ; la
morphologie

tlpique du site a
gdndr6 la forme
urbaine du Ksar ;
les ruelles sont
6troites, sinueuses

et changent de

direction. Elles
s'ouvrent en

impasse et en

couloirs de I
mdtre jusqu'i
2mdhes.

Elles sont borddes

de murs en pierre

des maisons. Pour

le rapport voie /
parcelle : c'est la
gdomdtrie de la
rue qui s'adapte i
celle de la
parcelle,

autrement dit :

c'est la forme de la
parcelle qui

d6termine celles

des rues.

Le
systime
viaire

CHAPITRE 03:CAS D'ETUDE
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Figure 32 : A dessus photo d'une plac€tte d Ksar El Mihane,
Source : Google Image Ad€ssous photo de la mosqu6e du Ksar
Source : Aut€ur.

Espace

publico
collectif

Les espaces de
regroupement

dans le Ksar sont
les lieux de culte
(La mosqude),

cimetidre et les

placettes dans la
partie la plus en

avant du quartier

El Mihane-
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CHAPITRE AS D'ETUDE03:C

Figure 33 : A dessus photo du d Ksar El Mihane, Source : Google
lmage Audessous photo d'une maison duKsar Source : Auteur.
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Le b6tie est

caractdris6 par
I'emboitement.

Les parcelles sont
fortement perhrbdes
par I'aspect

d'inclusion,

d'annexion creant des

maisons de formes
irr6gulidres (forme
topologique).

L'organisation

spatiale dans le Ksar
est faite par rapport :

A la morphologie
naturelle du terrain,

ce qui donne des

parcelles

perpendiculaires aux

courbes de niveau.

Les
parcelles
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Figure 34 : La cour de la 1'* maison
Source : Auteur

La maison s'organise sur un geul nivcau
Une porte Ctroitc de 75cm dc largeur sur 1.766
d'hauteur faite de planche dc bois (tronc de
palmiers) disposCes verticalement, jointes par des
lanidres de cuir (peau des animaux aprds sdchage).
La porte s'ouvre diflicilement sur ses gonds de
bois, elle s'ouvre sur une cow << Tawakha n de
60m'z sa forme est irrd lidre

ENTR

N

[=

pode d'entree

Figure 35 : A gauche le plan de la ld'maison, relev6 fait par Alilat khouloud Bourahla Hayat et SaimSoumeya
A droite croquis de la porte d'entr6e. Source : Auteur.
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tournant en
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qui nous permet
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iff6rents
int6rieurs

spaces qui
sent autour
cour, ne
clairement

s, mais tenant

ations requis
restauration

, notre
he sur le
onnement

espaces dans

enne alnsl
entrevus

les habitants,
t parvenus d

pte les

itation

iner les
ons

La chambre << Taghojamte >> est

d'une forme presque carre de 2.57m
sur 2.45m, elle possdde une seule

ouverture carr6 donne sur la cour de

60 cm.

La cuisine< Ikadewane D est

associde d'un ddp6t
<< Takhonoule v

Toilette < El Khoudj >

Un coin sur6lev6 de 43cm est

r6servd pour la toilette < E/
Khoudj > dont le systdme est d'une
toilette sdche avec une fente au sol,

les matidres dans le puits sont rdcoltd

depuis un trou dans le mur ext6rieur.

+
@.N

:NTR

EN @
Figure 38 : Les diff6rents espac€s constituant lplan de la le'
maison. Source : relev6 modifi6 par l'auteur photo : Auteur.
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Figure 40 : Les diff6rentes vues de la maison Source : Auteur

on
me

La maison est surdlev6e de trois marche, qui donnent

directement sur une petite coure interm6diaire, d droite en trouve

une cuisine, un escalier de 5 marches forme I'articulation entres

les deux coures. L'escalier donne sur la grande coure, celle si est

entourd de trois chambres sur ces c6t6s, Nord et sud et une vue

d6gag6e sur la ville de Djanet par le cdt6 ouest

Flgure 39 : Lc plan de la 2eme maison, relevc fait par Allou Lycia, lfrah
Amina Source : Auteur
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Figure 4l : Le 1"'niveau de la maison, relev6 fait par

Alilat Khouloud, Bourahla Hayat et Saim Soumeya
Source : Auteur.

La cuisine av le d6p6t

La 36me maison

veloppe sur deux

eaux, dont chaque

eau posscde une

malson se

tr6.

Le ler niveau est d'une emprise de sol de 60m2,
Son accds s'ouvre sur une cour de 30m2, on
trouve un coin trds petit par rapport d la 1"'
maison sur6lev6 toujours par rapport aux autres
espaces de la maison, on est parvenus qu'il sert
comme toilette malgr6 l'absence du trou dans le
mur ext6rieur pour r6colter les matidres. Une
cuisine d'une forme presque rectangulaire avec
une niche rectangulaire associ6e d'un petit
espace de 2.5m2 probablement un d6p6t.
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petite dans les maisons relevCes, construite de la
m€me technique que la I ere maison, on se trouve dans
une cour en long avec deux marches en bois < tronc de
palmier > qui sdpare entre les deux espaces de la
maison. La chambre et une cuisine
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* L'entrde se fait d partir de cinq
marches, sur le c6t6 droit de la
porte d'entrde se trouve les
sanitaires, dot6 du mOme systdme
de sdche avec un trou de r6colte
des d6chets.

.1. Une fois d I'intdrieur on retrouve
un espace qui fait presque office
de hall d'entrde, mais qui joue
surtout le r6le d'un espace de
di stribution puisqu'il dessert sur
la cuisine : de laquelle on accdde
par une marche qui marque
l'espace, elle est dot6e d'un
d6p6t qui se trouve au sous-sol d
un mdtre au-dessous du sol.

.!. Les deux chambres : de formes
assez r6gulidres et assez

spacieuses l'une des deux
possdde une niche.

.E La cour qui est I'espace le plus
imposant et au centre de la
maison, elle sdpare la cuisine des
chambres et donnes l'accds par
une grande marche A une seconde
cour plus petite.

* La terrasse quand a elle est

accessible d partir d'une 6chelle
trds 6troite.

Figure rl5 : Le plan de la maison avec des vues de la maison, relevd fait par AlilatKhouloud,

La 4"' maison : Tshourlit
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Le comportement de maisons 6tudi6es par rapport ir leur position
dans le tissu est comme suit :

La lere et la 4eme maison sont des maisons d'angle : Il existe dans
les deux cas au moins une cellule orientd vers la rue; les espaces qui
restent se trouvent en profondeur orient6 vers la cour.

La Zeme et la 3eme maison sont des maisons enclavds Maison
enclav6, on remarque qu'elles sont mitoyen des quatre c6t6s ne
laissant qu'un petit passage pour I'accds.

Par rapport i l'orientation :

les maisons sont orientdes vers le Nord --ouest, toutes les maisons
b6n6fi cient de l'ensoleillernent

Figure 46 :plan de l'ensemble du Ksar Source : Auteur
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TasElha

T6rltlha

T.!hrjaD!.

01

Plan de la 3'^'
maison

Ts$alhe

Figure 47 : Les quatre maisons dtudides. Sourcc : Auteur
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D'aprds l'analyse les maisons sont organisdes de
m6me fagon malgrd la difference dans la forme, la
taille et le nombre d'espace constituant la maison ;

tous les espaces s'articulent autour de la cour
int6rieure.
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L'habitation

Petites pienes 15

A 20cm

Remplissage en

monier de terre

La structure de maisons 6tudi6es est porteuse, elle est
en mur porteur de 45cm d'dpaisseur pour les murs
ext6rieur et de 35cm pour les murs int6rieurs. Elles
sont construites sur des fondations en ierre de 45-d
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Nord : Chambres 2eme 3em 4em maisons et cuisine de
la l ere maison
Sud : Les cours des quatre maisons, chambres de la
2em, 3em et la 4em maison, les cuisines, la chambre
de la lere maison, Sanitaire de la lere maison
Est : La cuisine de la 3eme maison, sanitaire de la 4
eme maison.

CHAPITRE 03 : CAS D'ETUDE

T 0ry{
m

,ror-oJ'j i'r Ji
t:

vL,E sLJR l-Es
PAtnflERS V1JE STJR LES

PAI-MIERS

4

IJ

&
160

E
BAS

t:'7 ta il1-T: r 1 ))
A

Figure 49: L'ensoleillement dans la maison Ksourienne, d gauche en 6t6, d droite en hiver .Source : M6moire
complexe touristique d Djanet.
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CONCLUSION

Dans ce chapitre nous avons trait6 l'habitation du Ksar El Mihane. Ce Ksar se

pr6sente colnme un ensemble compact d'habitations.

D'aprds l'analyse, l'organisation spatiale du Ksar s'articule autour de < Taghourlit >,

la premidre maison construite daas le Ksar, qui en forme ainsi le point de centralit6.

Les maisons sont relides entre elles par un rdseau des ruelles 6trcites.

Les constructions du Ksar se basent sur l'intimitd; les entr6es sont de taille r6duite,

elle ne donne pas directement i I'interieur pour qu'il soit cach6 i la vue de l'ext6rieur,
ainsi I'entrde ne conduit pas directement d l'int6rieur de la maison, ce qui donne une

pr6servation de la vie de famille aux habitants de la maison.

Nous constatons aussi que plusieurs critdres sont communs aux habitations 6fudi6es :

les caractdres distributif et constructif s'imposent fortement malgrd les diffdrences

formelles et surfaciques. Les 6l6ments architectoniques et d6cors sont rares dans les

maisons d I'exception de quelques niches d f int6rieur des maisons et d'une d6coration

simple au niveau de la porte d'une chambre dans la 4"'maison. Ainsi, les maisons

suivent le mOme principe d'organisation dont l'espace co rmun est la cour
a Tawakha 4 cet espace est orientd de fagon d bdn6ficier de l'6clairage et d'un
maximum d'aeration ir cause de manque des ouverfures. Le relief ne pose aucune

entruve A cette organisation, les marches s'adaptent aux formes topographiques et

organiques du b6ti.

La diff6rence se voit surtout dans leur forme g6om6trique, le nombre d'espaces

constituant la maison et donc dans la superficie. Cette dissemblance est probablement

li6es d la morphologie du site et le statut social et financier de du propridtaire.
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Conclusion q6n6rale

Le patrimoine b6ti avec toutes ses formes constitue une part importante de I'histoire
de I'humanit6, refl6tant la culture et les traditions d'une soci6t6, il est consid6r6 un
facteur d'identite d'un peuple.

L'architecture Ksourienne, repr6sente un patrimoine vaste d'une richesse ind6niable.

Cette architecture se nourrie de la culture, l'environnement et le savoir faire d'un
peuple.

Notre recherche nous a permis de methe en valeur et de d6finir une des composantes

majeures du patrimoine bAti -l'architecture traditionnelle- Prenant pour point de

d6part, l'habitat traditionnel dans l'Algdrie en g6ndral, et terminant par une analyse

plus profonde sur la maison Ksourienne d Djanet.

L'objectif de notre travail dtait d'interogd la maison Ksourien d'El Mihane i Djanet d

travers l'aspect urbain et architectural.

Les 6l6ments en commun entre l'habitation Ksourienne d'El Mihane et Ksar Adjahil
ou bien celle de la vall6e du M'Zab se r6sument dans I'aspect urbain dont :

La fagade urbaine qui est coh6rente, avec habitation intdgr6e au site et au climat.

Le systdme viaire qui se caractdrise par des ruelles dtroites et sinueuses obdit d la
topographie du site.

Le carr6, le rectangle qui sont pr6sent ailleurs, dans I'architecture traditionnelle, ne

sont pas trds lisibles dans la maison d'El Mihane, I'habitation est de forme organique
r6sultant, entre autres, du g6nie local et d'une adaptation topo-morphologique au site.

Notre recherche nous avons trouvd une ressemblance entre les maisons dans l'aspect
constructif et m6me pour les 6ldments architectoniques et d6cors, ces deux demiers

sont absents dans le Ksar.

Contrairement d ce que nous pensions, ces 6tablissements humains et leurs habitations

n'dtaient pas des r€alisations spontandes mais rdsultent fondamentalement d'une
planification rigoureuse, r6pondant aux besoins socio-fonctionnels de I'habitant.

Tout travail de recherche pr6sente des manques, et ce travail se porte comme un ddbut

d'une d6marche plus approfondie qui devrait prendre en consid6ration ses limites et

ses insuffrsances.
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Dans un temps limit6 nous ne pouvions traiter de tous les aspects. La lecture

comparative avec d'autres les habitations des autres ksours d proximitd serait d'un
grand apport.

Au bout de cette modeste recherche, nous sofilmes convaincus que l'architecfure

Ksourienne m6rite non seulement des 6tudes techniques lids aux matdriaux de

construction, ir l'adaptation au climat et au relief, mais doivent se pencher d'avantage

sur le v6cu et les aspects li6s i la culture et les croyances.
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GLOSSAIRE

Aghrem: Ksar, c'est d dire un espace limit6, auquel n'a accds qu'une certaine

cat6gorie de groupes sociaux

Ajjer:Nom propre des Touaregs qui habitaient traditionnellement le territoire de

l'Ajjer

El khoudj: Toilettes particulidres

Ihenen: Maison.

Ikadewane: Espace de cuisson

Ikbran: Hutte.

Tabarik: Matidre de craie utili#e dans le rev6tement des murs.

Tafalkate: Un espace multifonctions ou se trouve les principales activitds tels que,

recevoir, manger, reposer.

Taghajamte: La chambre.

Taghourfit : La premidre maison construite dans Ksar El Mihane, en r6fdrence d Kel
Taghourfit <tribu Taghourfrt >.

Tghremt: Mode d'habitat vemaculaire des r6gions sub-atlasiques et pr6sahariennes.

Takhanoute : Petit espace prdvue au stockage des aliments.

Tawakha: Cour.
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