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RESUME 

Depuis l’indépendance, l’Algérie a cherché à régler le problème de la crise du logement en 
procédant à l’industrialisation des systèmes constructifs dans la production des logements 
en série. En considérant le logement comme un produit industriel plutôt qu’un objet 
architectural, cette démarche s’est accompagnée d’un abandon des techniques de 
construction vernaculaires en faveur des techniques modernes. Cet état de fait, a conduit à 
la généralisation d’un seul type de constructions sur l’ensemble du territoire national malgré 
la diversité des environnements et la multiplicité des zones climatiques. Aussi, ce type de 
bâtiments est caractérisé par ses impacts négatifs sur l’environnement et par l’absence de 
confort et du bien-être.  

Simultanément à cette tendance industrielle, les frères El Miniawy et André Ravéreau sont 
intervenus en réalisant des logements dans un style d’architecture néo-vernaculaire. Ces 
architectes ont adopté une stratégie qui consiste en l’interprétation de l’architecture 
vernaculaire des régions dans lesquelles ils ont réalisé, mais en procédant dans une 
perspective novatrice. 

Ce travail s’interroge sur l’éventualité d’un nouveau regard sur la construction d’une 
architecture juste, respectueuse de l’environnement local et moins énergivore. A cet effet, 
l’objectif est de réinterpréter les œuvres des architectes néo-vernaculistes (El Miniawy et 
Ravéreau) afin de comprendre la façon avec laquelle ils ont associé les dispositifs passifs de 
l’architecture vernaculaire aux nouvelles techniques modernes de leur époque, avec une 
focalisation sur l’aspect environnemental. L’objectif est de mettre l’accent sur les leçons qui 
pourraient être tirée de cette réinterprétation pour développer une architecture vernaculaire 
contemporaine.     

A cet égard, le choix du cas d’étude s’est porté sur les 19 logements de Sidi Abbaz de 
Ravéreau à Ghardaïa situés en climat aride et les 50 logements duplex d’El Miniawy à 
M’Sila, en climat semi-aride. L’outil méthodologique utilisé dans la réinterprétation des cas 
d’étude est fondé sur la combinaison de trois modèles de stratégies environnementales. 
L’application de cette méthode repose sur l’approche des méthodes mixtes de Creswell, qui 
convergent les données qualitatives et quantitatives. Si la première approche est utilisée dans 
l’analyse des sous-stratégies liées au respecte du site, profit des ressources climatiques et à 
la réduction d’impact environnemental à travers des observations directes, des lectures 
précises et des entretiens, la seconde évalue la stratégie du bien-être de l’homme par 
l’enquête sur terrain, la compagne de mesures in situ et la simulation thermodynamique 
numérique « EnergyPlus V9.1.0 ».              

Les résultats obtenus montrent que les logements en question ont fait un usage intelligent 
des méthodes de constructions vernaculaires comme la bonne connexion au paysage, au site 
d’implantation et à l’exploitation des ressources naturelles / renouvelables. Aussi, ils ont fait 
un meilleur exemple de l’association des matériaux locaux (pierre et terre) aux nouvelles 
techniques modernes et de l’intégration des dispositifs passifs de l’architecture vernaculaire 
algérienne (cour, chebek et mur masque).       

A la lumière des résultats de cette recherche, plusieurs mécanismes / orientations de 
bâtiments néo-vernaculaires ont été identifiés et classés dans les catégories des stratégies 
environnementales passives suivantes : sensibilité et connexion aux caractéristiques du 
paysage et du site, création de la relation entre l’intérieur et l’extérieur, usage des matériaux 
de construction locaux, innovants, durables et mixtes, transmission et exploitation des 



 
 

ressources naturelles et qualité de l’environnement intérieur des bâtiments. Finalement, ces 
mécanismes / orientations ont été utilisés dans l’élaboration d’un guide manuel qui a été 
présenté sous forme d’un diagramme qui met, en avant, les stratégies environnementales 
passives à mettre en œuvre, en amont, des phases de la conception des bâtiments. Un guide 
qui servira d’un outil d’aide à la décision pour les responsables/ décideurs/ planificateurs du 
secteur du bâtiment, des ingénieurs et des architectes, en vue d’une conception écologique 
de typologie vernaculaire contemporaine en Algérie, dont les impacts environnementaux 
seront réduits et le confort / bien-être seront bien préservés. 

Mots clés : Néo-vernaculaire, El Maniawy, André Ravéreau, Stratégies Environnementales, 
Méthodes mixtes, Vernaculaire Contemporaine, Ghardaïa, M’Sila.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Since independence, Algeria has attempted to address the housing crisis through the 
industrialisation of the construction systems in the housing mass production. By considering 
housing as an industrial product rather than an architectural object, this approach has been 
associated by an abandonment of vernacular construction techniques in favour of modern 
techniques. This state of affairs has led to the generalisation of a single type of construction 
throughout the country, despite the diversity of environments and the multiplicity of climatic 
zones. In addition, this type of building is characterised by its negative impact on the 
environment and by the absence of comfort and well-being.  

Simultaneously with this industrial trend, the El Miniawy brothers and André Ravéreau 
intervened by creating housing in a neo-vernacular architectural style. These architects 
adopted a strategy that consists of interpreting the vernacular architecture of the regions in 
which they built, but proceeding from an innovative perspective. 

This work questions the possibility of a new look at the construction of a just architecture, 
respectful of the local environment and less energy consuming. To this end, the aim is to 
reinterpret the works of the neo-vernaculist architects (El Miniawy and Ravéreau) to 
understand how they combined the passive devices of vernacular architecture with the new 
modern techniques of their time, with a focus on the environmental aspect. It aims to 
highlight the lessons that could be learned from this reinterpretation to develop 
contemporary vernacular architecture.     

In this respect, the choice of the case study was the 19 dwellings of Sidi Abbaz de Ravéreau 
in Ghardaïa located in an arid climate and the 50 duplex dwellings of El Miniawy in M'Sila, 
in a semi-arid climate. The methodological tool used in the reinterpretation of the case 
studies is based on the combination of three environmental strategy models. The application 
of this method is based on Creswell's mixed methods approach, which converges qualitative 
and quantitative data. While the first approach is used in the analysis of the sub-strategies 
related to the respect of the site, profit of the climatic resources and the reduction of 
environmental impact through direct observations, precise readings and interviews, the 
second one evaluates the strategy of human well-being through the field survey, the in situ 
measurement campaign and the numerical thermodynamic simulation «EnergyPlus V9.1.0».              

The results obtained to show that the dwellings in question have made intelligent use of 
vernacular building methods such as good connection to the landscape, the site and the 
exploitation of natural/renewable resources. In addition, they have made a better example of 
the combination of local materials (stone and earth) with new modern techniques and the 
integration of the passive devices of Algerian vernacular architecture (courtyard, chebek and 
mask wall).        

In the light of the results of this research, several mechanisms / orientations of neo-
vernacular buildings have been identified and classified in the following categories of 
passive environmental strategies: sensitivity and connection to landscape and site 
characteristics, creation of the relationship between interior and exterior, use of local, 
innovative, sustainable and mixed building materials, transmission and exploitation of 
natural resources and quality of the interior environment of the buildings. Finally, these 
mechanisms/guidelines were used in the elaboration of a manual guide that was presented in 
the form of a diagram that highlights the passive environmental strategies to be implemented, 
upstream, in the design phases of the buildings. A guide that will serve as a decision support 
tool for building sector managers/ decision makers/ planners, engineers and architects, for 



 
 

an ecological design of contemporary vernacular typology in Algeria, whose environmental 
impacts will be reduced and comfort/ well-being will be well preserved. 

Key words: Neo-Vernacular, El Maniawy, André Ravéreau, Environmental Strategies, 
Mixed Methods, Contemporary Vernacular, Ghardaïa, M'Sila.                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ملخص

ودلك في إنتاج  أنظمة البناء المصنعة استراتیجیةمنذ الاستقلال، سعت الجزائر لحل مشكل أزمة السكن من خلال إتباع 
معماریاً، ترافق ھذا النھج مع التخلي عن  سلسلة من المساكن.  معتبرة بدلك المسكن كمنتج صناعي بدلاً من كونھ عنصرا

كافة إنحاء التراب الوطني على  تعمیم نمط البناء في تقنیات البناء العامیة لصالح التقنیات الحدیثة. أدى ھذا الوضع إلى
الرغم من تنوع البیئات وتعدد المناطق المناخیة. كما یعرف ھذا الصنف من الأبنیة بآثاره السلبیة على البیئة وانعدامھ 

 لوسائل الراحة والرفاھیة.

حاول الأخوان المنیاوي وأندریھ رافیرو تحقیق مبدأ الإسكان بأسلوب العمارة العامیة  ،الصناعين مع ھذا الاتجاه بالتزام
الخاصة في تفسیر أسس العمارة العامیة للمناطق التي عملوا فیھا، ومن ثم  استراتیجیتھمالجدیدة. من خلال الاعتماد على 
  محاولة تجسیدھا بمنظور مبتكر.

إمكانیة إلقاء نظرة جدیدة لبناء ھندسة معماریة عادلة، أكثر احتراما للبیئة المحلیة واقل استھلكا  إلىعمل یسعي ھذا ال
كان الھدف من ھده الدراسة ھو إعادة تفسیر أعمال المھندسین المعماریین الجدد (المنیاوي  للطاقة. تحقیقا لھذه الغایة،

الأجھزة السلبیة للعمارة العامیة مع التقنیات الحدیثة الجدیدة في عصرھم، ورافیریو) من أجل فھم الطریقة التي مدمجو بھا 
إن الھدف الأخر من ھدا العمل ھو التأكید على الدروس التي یمكن  إلىمع التركیز. على الجانب البیئي. أیضا نشیر 

  لتطویر العمارة العامیة المعاصرة. ھاتھاستخلاصھا من إعادة التفسیر 

الواقعة تحت تأثیر  منزلاً في سیدي أباز لاندري ھرافیرو في غردایة، 19ع اختیار دراسة الحالة على في ھذا الصدد، وق
الواقعة تحت تأثیر مناخ شبھ جاف. تعتمد الأداة المنھجیة المستخدمة  منزلاً مزدوجًا للمنیاوي في المسیلة، 50مناخ جاف و

ذج للاستراتیجیات البیئیة. یعتمد تطبیق ھذه الطریقة على نھج في إعادة تفسیر حالات الدراسة على مزیج من ثلاثة نما
الطرق المختلطة لكروسول، الدي یقارب البیانات النوعیة والكمیة. إذا تم استخدام النھج الأول في تحلیل الاستراتیجیات 

شرة خلال الملاحظات المباالفرعیة المتعلقة باحترام الموقع، والاستفادة من الموارد المناخیة وتقلیل الأثر البیئي من 
لال المسح رفاھیة الإنسان من خ استراتیجیةوالقراءات الدقیقة والمقابلات، إما فیما یخص النھج الثاني فانھ یقوم بتقییم 
  المیداني، وحملة القیاس في الموقع والمحاكاة الدینامیكا الحراریة الرقمیة.   

المعنیة استخدمت بشكل ذكي أسالیب البناء العامیة مثل الاتصال الجید  تظھر النتائج التي تم الحصول علیھا أن المساكن
بالمناظر الطبیعیة وموقع الاستیطان واستغلال الموارد الطبیعیة / المتجددة. كما أنھم قدموا مثالاً أفضل على ارتباط المواد 

الشبك، والحائط  حلیة الجزائریة (الفناء،المحلیة (الحجر والأرض) بالتقنیات الحدیثة ودمج الأدوات السلبیة للعمارة الم
  التنكري).

في ضوء نتائج ھذا البحث، تم تحدید العدید من الآلیات / التوجھات للمباني العامیة الجدیدة وتصنیفھا إلى الفئات التالیة من 
قة بین الداخل لاالاستراتیجیات البیئیة السلبیة: الحساسیة والاتصال بخصائص المناظر الطبیعیة والموقع، وخلق الع

والخارج، استخدام مواد البناء المحلیة والمبتكرة والمستدامة والمختلطة، ونقل واستغلال الموارد الطبیعیة وجودة البیئة 
الداخلیة للمباني. أخیرًا، تم استخدام ھذه الآلیات / التوجھات في تطویر دلیل یدوي تم تقدیمھ في شكل رسم بیاني یسلط 

اتیجیات البیئیة السلبیة التي سیتم تنفیذھا، في المراحل الأولى، من مراحل تصمیم المبنى. ھدا الدلیل الضوء على الاستر
سیكون بمثابة أداة لدعم القرار للمدیرین / صانعي القرار / المخططین في قطاع البناء والمھندسین المعماریین، بھدف 

فاظ على ذلك سیتم التقلیل من الآثار البیئیة وسیتم أیضا الح تصمیم بیئي للتصنیف العامي المعاصر في الجزائر، بما في
  الراحة / الرفاھیة بشكل جید.

المنیاوي، أندریھ رافیرو، الاستراتیجیات البیئیة، الأسالیب المختلطة، العامیة  ،الجدیدةالعامیة الكلمات المفتاحیة: 
 المسیلة. ،غردایة ،المعاصرة
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INTRODUCTION GENERALE  

Depuis plus d’un siècle, l’architecture vernaculaire se trouve, particulièrement, à la croisée 

des chemins, entre la tradition et l’innovation, suite aux grandes mutations qu’elle a subi, 

sous l’effet de nombreux facteurs ; tels que la progression des styles et des modes de vie, 

l’essor des nouvelles techniques et matériaux de construction et l’apparition de nouvelles 

tendances en architecture. Les architectes ont été certainement influencés par la tendance du 

mouvement moderne qui a envahi toutes les villes du monde y compris les pays du monde 

arabo-islamique (Amar, 1999 ; Zhao et al, 2013). Cette période de modernisation a entrainé 

des changements rapides dans la manière de vivre, de penser, de concevoir et de construire 

les bâtiments. En parallèle, la révolution industrielle a fourni des matériaux de construction 

modernes à l’instar de l’acier, le verre, le béton armé et le fer lesquels ont favorisé 

l’apparition de nouveaux systèmes constructifs massifs et standards. Ces derniers se sont 

substitués aux anciens systèmes constitués essentiellement de bois et de la pierre, 

bouleversant ainsi, profondément le monde de l’architecture (Gebregziabhier, 2008 ; Luisa 

et al, 2012).           

1.1 Du constat à la réflexion, vers une problématisation  

Autrefois, les gouverneurs cherchaient à construire des bâtiments verticaux afin de loger le 

maximum de gens, surtout après la guerre mondiale qui a détruit la totalité des villes du 

monde entier. Cette opération s’est manifestée par l’utilisation excessive des nouvelles 

techniques de construction, lesquelles sont très répandues sous prétexte de rapidité 

d’exécution et d’adaptation, tout en faisant abstraction, non seulement des dispositifs passifs 

de l’architecture vernaculaire (Vellinga et al, 2007), mais encore de l’identité locale et des 

cultures des peuples. Ainsi, l’emploi des nouveaux matériaux de construction dans le secteur 

du bâtiment a contribué à leur homogénéisation (Dipasquale et Mecca, 2016), à la négligence 

des conditions climatiques et environnementales locales. Avec ces matériaux, la notion 

même du confort était profondément ignorée.  N’étant plus passive, comme jadis, la 

recherche des commodités est devenue active, où le chauffage et la climatisation mécanique 

et l’électricité sont les moyens utilisés intensivement pour garantir le confort des habitants. 

Cet état de fait pose, à la fois, la problématique d’abus de consommation des énergies fossiles 

/ non renouvelables et engendre une agression contre l’environnement naturel (des déchets 

et d’émissions de gaz à effet de serre), tout en générant un malaise chez les usagers (João, 

2016 ; Vyas, 2017).    
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Parallèlement à cette vision moderniste, certains courants régionalistes sont progressivement 

nés en opposition aux pressions dominantes de la modernisation. Ceux-ci ont cédé la place 

à certaines philosophies et méthodes constructives, alternatives et efficaces. Dans 

l’ensemble, les architectes appartenant à ce courant, ont tous prôné au retour à la tradition, 

aux ressources naturelles renouvelables et à la préservation de l’environnement naturel, et 

ceci dans le but d’éviter de gaspiller les énergies et de détériorer l’équilibre écologique. Ces 

architectes ont décidé de consolider leur logique en appuyant leurs idées sur les pièges 

rencontrés par le mouvement moderne, notamment ceux du domaine environnemental. Il est 

évident de déclarer que vivre en harmonie avec l’environnement local a toujours constitué 

l’objet ultime poursuivi par ces architectes, lesquels ont aussi profité des aspects écologiques 

de l’architecture vernaculaire et des progrès / opportunités modernes afin de développer une 

architecture néo-vernaculaire. Ce style d’architecture a été très encouragé par les architectes 

régionalistes en raison de sa contribution, de manière considérable, à la création d’un rapport 

entre l’environnement local et la promotion du confort thermique et visuel à l’intérieur des 

bâtiments.       

Parmi les nombreux architectes néo-vernaculaires qui ont lutté afin d’encourager 

l’inspiration des anciennes maisons vernaculaires, nous citerons les architectes 

méditerranéens comme Roland Simounet, Fernand Pouillon, André Ravéreau ainsi que les 

frères égyptiens El Miniawy. Dans ce contexte, ils ont décidé de développer leurs théories 

d’architecture selon une piste, catégoriquement, moderne, tout en étant soucieuse de la 

tradition locale. Car ils savaient bien que c’est dans la tradition héritée des ancêtres que l’on 

peut trouver des réponses aux lacunes de l’architecture moderne. En effet, leurs démarches 

se sont toujours appuyées sur l’observation, l’étude et l’analyse critique des grandes 

réalisations de l’architecture vernaculaire des villes algériennes au sein desquelles ils 

construisent. Ils ont examiné ce qui est précieux / compétent (techniques passives) dans ces 

constructions afin de s’en inspirer pour les intégrer, scrupuleusement, dans les pratiques 

architecturales modernes, plutôt que de se focaliser sur le mimétisme des formes 

traditionnelles telles qu’elles existent dans le passé. A cet effet, ils ont tenté de renouer avec 

les grands aspects de l'architecture vernaculaire méditerranéenne, dans le but de rationaliser 

leurs travaux, créer un style d’architecture vernaculaire-moderne personnalisé, tout en 

portant un regard attentif aux caractères des sites et paysages naturels, des climats et au 

confort des hommes. Cependant, ces architectes voulaient donner une nouvelle vision sur la 

construction des bâtiments, en remettant en cause les principes des maitres du mouvement  
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moderne, surtout ceux de la production massive des logements.  

Au cours des dernières années, plusieurs chercheurs, dans le domaine du bâtiment, se 

soucient de l’environnement et de l’avenir de la planète, ce qui a engendré l’émergence des 

premiers plans du développement d’une architecture vernaculaire contemporaine et durable. 

Cela a aussi conduit au déclenchement d’un regain d’intérêt pour la production des bâtiments 

qui profitent de l’utilisation des ressources naturelles renouvelables (vent et soleil) et des 

matériaux disponibles localement. Ces matériaux locaux peuvent être, donc, appropriés pour 

réaliser des bâtiments efficaces, sans altérer l’environnement, ni même affecter le confort 

des habitants. Clairement, les définitions les plus relatées de ce mouvement vernaculaire 

contemporain ont tendance à faire revivre l’architecture vernaculaire. Autrement dit, 

associer les techniques traditionnelles (considérées comme des modèles durables) à 

l’innovation contemporaine constituent, désormais, le grand défi de notre époque. Ce défi 

fait partie, actuellement, des agendas des architectes, et semble solliciter de plus en plus pour 

créer l’interaction entre les nouvelles conceptions et les conditions environnementales 

locales qui les entourent. En amont, la construction des logements avec ce principe influe 

considérablement sur les volets, thermiques (confort thermique, ventilation et éclairage 

naturel), énergétiques de l’enveloppe, et plus globalement, environnementaux. En effet, les 

objectifs primordiaux d’élaboration des conceptions vernaculaires contemporaines, sont 

autant de fournir aux utilisateurs des environnements internes confortables, quelle que soit 

la rudesse des exigences climatiques externes, que de réduire les dépenses vis-à-vis des 

énergies non renouvelables et de restreindre les soucis environnementaux.    

En somme, les motifs de cette recherche découlent d’un intérêt de construire une architecture 

rationnelle, respectueuse de l’environnement local et moins consommatrice des énergies non 

renouvelables. C’est pour cette raison que nous insistons sur l’examen et la compréhension 

de la façon dont les architectes néo-vernaculistes ont combiné les dispositifs passifs de 

l’architecture vernaculaire aux nouvelles techniques modernes de leur époque, avec une 

focalisation sur l’aspect environnemental. L’architecture néo-vernaculaire est devenue, 

actuellement, une source d’investigation et d’inspiration de plusieurs architectes dans le 

monde, lesquels ont profité de ses avantages et son expérience dans la réalisation des projets 

vernaculaires contemporains. Ainsi, cette étude met l’accent sur les leçons et les mécanismes 

/ les orientations qui pourraient être retirées de la réinterprétation des œuvres de certaines de 

ces architectes à travers la méthode des stratégies environnementales, pour les impliquer 
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dans la prise de décision du développement des bâtiments à caractère vernaculaire 

contemporain en Algérie.       

1.2 Motivation et intérêt du choix du thème de notre projet de recherche   

On a beaucoup écrit sur l’architecture vernaculaire traditionnelle (Bernard Rudofsky, Paul 

Oliver) sous différents aspects, principalement, sur sa réussite à faire face tant aux exigences 

environnementales, sociales, culturelles et économiques, que sur l’exploitation des 

matériaux locaux, les ressources naturelles (vent, soleil) et l’utilisation des dispositifs 

passifs. Parallèlement, le recours aux principes de l’architecture vernaculaire a suscité une 

multitude de travaux de recherche, qui présentent une variété de réflexions sur le caractère 

écologique et durable des aspects de cette architecture, tout en accentuant sur leur 

convivialité et leur pertinence environnementale. Ces études ont montré que les principes et 

les éco-éléments vernaculaires se corrèlent avec les piliers de l’architecture durable. Par 

ailleurs, de nombreux architectes et théoriciens en architecture ont publié quelques livres 

dans le domaine d’architecture vernaculaire, dont nous citerons le livre d’Asquith et Marcel 

Vellinga « Vernacular Architecture in the Twenty-First Century : Theory, Education And 

Practice », (2006). Celui-ci regroupe des articles dans lesquels des chercheurs affirment que 

l’architecture vernaculaire est la meilleure alternative pour le développement d’une 

architecture vernaculaire contemporaine. Ils insistent, par ailleurs, sur la nécessité de 

réappliquer les aspects vernaculaires dans la construction des bâtiments contemporains, à 

moindre consommations des énergies non renouvelables et à faible impacts 

environnementaux. 

Les recherches dans le cadre de l’architecture vernaculaire contemporaine prennent de plus 

en plus d’ampleur, a fortiori, sur la comparaison des bâtiments vernaculaires et 

contemporains, en se focalisant sur le volet, socio-culturel, économique, et environnemental. 

Cette dimension environnementale et écologique est liée, à la fois, à la qualité du confort et 

du bien-être des usagers, à l’utilisation des matériaux locaux et à l’exploitation des 

ressources naturelles et renouvelables.        

A cet égard, nous soulignons la rareté des travaux scientifiques traitant explicitement la 

thématique, telle qu’elle est abordée dans cette présente recherche dont le contexte général 

encourage la continuité d’utilisation des techniques, matériaux et dispositifs vernaculaires 

dans la création des bâtiments à caractère vernaculaire contemporain, au travers de la 
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réinterprétation des œuvres des architectes néo-vernaculaires. Aussi, ce travail apportera une 

contribution d’aide à la décision, en permettant aux acteurs du bâtiment de pouvoir choisir 

les stratégies adéquates en vue de bien agir dans chaque processus de conception.             

1.3 Enoncé du problème 

Au lendemain de l’indépendance, l’objectif fondamental de l’état algérien était de 

reconstruire le cadre bâti de villes algériennes et de se débarrasser de bidonvilles qui les 

envahissaient. Pour se faire, les acteurs politiques ont suggéré une architecture d’urgence 

pour loger le maximum d’autochtones, qui se trouvaient sans abri ou mal logés (bidonvilles). 

Selon cette politique, l’industrialisation et la préfabrication des bâtiments étaient les 

solutions idéales, privilégiées par les pouvoirs publics, comme un raccourci d’accélération 

du processus de la production des grands ensembles de bâtiments, afin d’atténuer le 

problème de la crise des logements que connait le pays. En effet, et jusqu’à nos jours, les 

acteurs du secteur du bâtiment (décideur, architectes, ingénieurs, investisseur et promoteurs) 

ne cessent de poursuivre l’application de ce régime des constructions standards pour pouvoir 

répondre à l’énorme demande de la population pour les logements (générée par la croissance 

démographique), sans égard aux caractéristiques spécifiques de chaque ville (Mezrag, 2016).   

De ce régime d’importation des modèles typiques et des méthodes internationales qui se 

servent plus souvent de matériaux standards et bons marchés (béton, fer, verre et acier), et 

en s’éloignant de l’utilisation des matériaux locaux (pierre, terre et bois), l’Algérie se trouve 

ainsi, confrontée aux effets négatifs d’une telle pratique. Parmi ces effets, on notera, la 

production des bâtiments énergivores, dans lesquels le confort des habitants est délégué à 

des systèmes mécaniques (chauffage, climatiseur et lampes) qui consomment démesurément 

les sources énergétiques conventionnelles épuisables, garantissant ainsi la rupture avec les 

conditions climatiques et l’environnement local. Aussi, de l’utilisation des matériaux 

standards découlent d’autres problèmes, ceux du réchauffement de la planète et d’émission 

des gaz à effet de serre dégagés de leur transportation à partir de contrées lointaines. En 

conséquence, ces modèles importés, à partir d’autres contextes, ont généré tant l’abandon 

des dispositifs vernaculaires, que l’uniformisation du cadre bâti des villes algériennes. Les 

constructions y affichent quasiment le même style d’architecture, et emploient les mêmes 

matériaux et techniques de construction que l’on soit à l’Est, à l’Ouest, au Nord comme au 

Sud, sur le littoral comme dans les zones présahariennes ou sahariennes et en plaine comme 
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en montagne et dans les oasis (Koenig, 1980), et cela malgré la diversité climatique et 

environnementale et la richesse de l’architecture vernaculaire du pays.      

Pourtant, certains architectes de renommée internationale, à l’instar des frères El Miniawy 

et d’André Ravéreau, qui ont été sollicités par le gouvernement algérien pour participer à 

l’édification de projets en Algérie ; étaient conscients de l’importance de l’architecture 

vernaculaire locale. Ceux-ci ont profité de leurs visites et des observations sur l’architecture 

vernaculaire, particulièrement, de M’Sila et de Ghardaïa pour forger leurs idées et proposer 

des solutions de logements qui équilibreraient entre, à la fois, la rapidité de réalisation et 

l’efficacité énergétique et sociale. Leurs interventions encouragent toujours le recours aux 

sources / origines, à l’utilisation des dispositifs passifs et à l’emploi des matériaux locaux 

combinés aux techniques modernes de leur époque. Ainsi, parmi les œuvres des frères El 

Miniawy en Algérie, nous nous intéressons aux 50 logements duplex à M’Sila, qui ont été 

conçus dans une logique fonctionnaliste, caractérisés par l’intégration de quelques 

archétypes traditionnels des maisons d’El Hodna avec une touche moderne. Quant aux 19 

logements économiques de Sidi Abbaz à Ghardaïa, qui sont réalisés par André Ravéreau, ils 

représentent une interprétation habile du génie de l’architecture mozabite, puisqu’ils 

rassemblent plusieurs dispositifs passifs inspirés du M’Zab (Cataldi et al, 1996 ; Bertaud du 

Chazaud et Rarvéreau, 2007). Cependant, les principes de création de ces projets 

questionnent, avant tout, l’essence d’une architecture contextuelle « néo-vernaculaire », qui 

satisfaisait, de façon nette et cohérente, les besoins élémentaires des utilisateurs en matière 

du confort et du bien-être, tout en se souciant de la préservation de l’environnement local. 

Aujourd’hui, avec la généralisation de la standardisation du logement collectif, la sonnette 

d’alarme est, désormais, tirée en Algérie. Pour y remédier, il est, dorénavant, impératif que 

de nouveaux concepts soient introduits dans notre manière de voir l’architecture de demain 

qui se doit d’être incontestablement durable, telle que l’architecture « vernaculaire 

contemporaine ». A cet effet, ce projet de thèse consistera à la réinterprétation des œuvres 

des architectes néo-vernaculistes d’El Miniawy et d’André Ravéreau, étant donné qu’ils 

sont, à ce jour, encore fonctionnels et peuvent constituer une considérable source 

d’inspiration pour le développement d’une architecture vernaculaire contemporaine 

algérienne. Cette réinterprétation se focalisera surtout sur les aspects environnementaux afin 

d’envisager toutes les leçons / orientations possibles à retirer pour soutenir les futurs 

processus de conception de cette nouvelle architecture.  
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Luttant contre la généralisation d’un style universel, le passage du néo-vernaculaire au 

vernaculaire contemporain est, à cet effet, une question d’actualité qui permet d’atteindre 

des niveaux performants de confort tout en limitant les impacts environnementaux négatifs.  

1.4 Questionnements    

A partir de ce constat et des réflexions avancées, une série de questionnements s’imposent 

pour élucider la problématique posée, il s’agit de s’interroger principalement sur :     

Comment l’architecture néo-vernaculaire, développée par les frères El Miniawy et 

André Ravéreau, à travers leurs réalisations en Algérie, peut-elle servir comme un 

« modèle référent » pour l’architecture vernaculaire contemporaine ?  

En d’autres termes, quels sont les mécanismes / orientations qui découlent de ces œuvres 

néo-vernaculaires afin de soutenir le processus décisionnel du développement d’une 

architecture vernaculaire contemporaine en Algérie ?         

A cette question principale déclinent d’autres questions secondaires :    

 A travers la réinterprétation des projets d’El Miniawy et d’André Ravéreau, il s’agit pour 

nous de voir en quoi l’architecture vernaculaire algérienne a-t-elle influencé leurs 

principes modernes ? Et qu’ont-ils apporté au parc des logements de masse en Algérie ? 

 Quelles sont les leçons inscrites dans les œuvres de ces architectes ? De quelle manière 

peut-on les exploiter et les transposer en des solutions vernaculaires contemporaines, qui 

répondraient aux exigences actuelles ? 

 Quels sont les aspects environnementaux sur lesquels est fondée la conception des 

logements duplex et de Siddi Abbaz ? Et comment peut-on les réintégrer dans les 

logements futurs ?          

 A propos de la combinaison des matériaux locaux et modernes, qualifierait-on de réussie, 

cette technique qui parvient à une conception moins énergivore et à faible impacts 

environnementaux ? 

 Dans quelle mesure les dispositifs vernaculaires passifs incorporés par El Miniawy et 

André Ravéreau dans leurs réalisations en Algérie contribuent de manière significative à 

la qualité du bien-être des habitants ?  
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 Quelle méthode et quels outils pour réinterpréter les projets des architectes en question ?  

 Le développement d’une architecture vernaculaire contemporaine permet-il de favoriser 

une politique de production des logements, dans le souci d’une meilleure préservation de 

l’environnement local et des ressources non renouvelables ?     

 Quel serait le lien qui établit une logique de continuité entre l’architecture néo-

vernaculaire et la notion du vernaculaire contemporaine ?       

 Serait-il possible d’édifier, aujourd’hui, des constructions écologiques et durables, 

comme autrefois, à l’échelle de l’enveloppe et des espaces qu’elles engendrent ?    

1.5 Hypothèses de travail  

La problématique ainsi posée, nous amène à avancer trois hypothèses ; qui feront l’objet 

d’une vérification au fil de cette étude :           

D’abord, il s’agit de tester l’hypothèse selon laquelle, la réinterprétation des œuvres d’El 

Miniawy et d’André Ravéreau exigerait la combinaison de plusieurs méthodes, pour 

permettre de sélectionner les stratégies environnementales qui répondent le mieux aux 

objectifs de notre recherche.         

Ceci nous amène à formuler la seconde hypothèse, qui énonce que, les principes néo-

vernaculaires appliqués dans les logements duplex par El Miniawy et dans ceux de Sidi 

Abbaz  par André Ravéreau, pourraient être le résultat, à la fois, d’une bonne 

connexion au paysage, au site d’implantation et à l’exploitation des ressources 

naturelles / renouvelables et aussi de la maitrise de l’association des matériaux locaux 

et certains dispositifs passifs de notre architecture vernaculaire aux techniques de 

l’architecture moderne.   

La troisième hypothèse part d’une conviction qu’un retour à l’architecture vernaculaire, 

selon la vision des architectes néo-vernaculaires constituerait un moyen incontournable 

pour régler les problèmes énergétiques et les impacts environnementaux négatifs 

recensés dans les logements en Algérie. Cette réinterprétation aiderait à identifier les 

mécanismes / orientations à perpétuer par les décideurs dans le processus de 

conception des bâtiments à caractère vernaculaire contemporain.     
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1.6 Les objectifs de la recherche   

Afin de pouvoir vérifier les hypothèses émises, nous nous sommes fixés plusieurs objectifs 

pour guider ce travail. Ceux-ci s’articulent autour des points suivants :   

Les premiers objectifs sont d’ordre scientifique pour lesquels nous établissons une 

compréhension théorique des concepts d’architecture néo-vernaculaire et vernaculaire 

contemporaine, tout en mettant l’accent sur l’aspect environnemental qui fait le trait d’union 

entre les deux concepts. Au-delà, nous étudions les méthodes environnementales en vigueur 

afin de développer des stratégies environnementales appropriées et applicables dans la 

réinterprétation des cas d’étude de notre recherche. De même, nous visons par cette 

recherche de réinterpréter les principes / les techniques appliquées par El Miniawy et 

Ravéreau pour combiner les matériaux locaux et les dispositifs passifs vernaculaires aux 

nouvelles procédés issus de l’architecture moderne, tout en respectant les exigences 

climatiques et environnementales des régions auxquelles ils ont bâti.    

Le second est d’ordre pédagogique puisque l’étude en question répond à une préoccupation 

plus profonde qui est celle de sensibiliser les intervenants dans les métiers de l’architecture 

(notamment les enseignants et les étudiants) sur l’importance de se référer aux principes néo-

vernaculaires d’El Miniawy et de Ravéreau dans le développement d’une architecture 

vernaculaire contemporaine durable. Cela ne se fera qu’à travers l’introduction dans les 

programmes éducatifs des nouvelles connaissances en matière d’architecture néo-

vernaculaire et vernaculaire contemporaine.             

Le troisième objectif, qui est professionnel, s’oriente vers la formulation des mécanismes / 

des orientations comme guide d’aide à la décision destiné aux acteurs du bâtiment. Ces 

derniers les appliqueront dans le processus du développement des conceptions à caractère 

vernaculaire contemporain, confortables, moins énergivores et à faible impacts 

environnementaux.             

1.7 Motivations du choix du corpus d’étude      

Le choix de notre cas d’étude a été dicté par plusieurs raisons.  En premier lieu, il s’agit de 

notre séjour à Ghardaïa et à M’Sila, où nous étions fascinés par l’originalité des logements 

Sidi Abbaz d’André Ravéreau et des logements duplex d’El Miniawy. Les principes de 

composition des architectes nous ont séduit, par les systèmes constructifs audacieux, les 
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murs appliqués et les dispositifs passifs de l’architecture locale des deux régions. Ces 

logements réalisés dans le style d’architecture néo-vernaculaire nous ont interpellé, 

particulièrement, la façon dont les architectes ont essayé de faire des compromis entre les 

aspects vernaculaires traditionnels, d’une part, et les techniques modernes de leur époque, 

d’autre part. 

Parallèlement, notre intérêt pour ces architectes et leurs réalisations s’agrandissait de jour en 

jour. Aussi, les diverses lectures faites sur le sujet, nous ont incité à apprendre davantage de 

leur expérience, plus particulièrement en Algérie.  

Par ailleurs, le choix des logements duplex de M’Sila et ceux de Sidi Abbaz en tant que 

modèles d’étude, a été effectué suite à plusieurs visites sur les sites, lesquelles sont 

confortées par les observations empiriques lorsque nous avons entamé cette recherche. Cette 

étape nous a aidé dans le choix final du corpus d’étude. En outre, la pré-enquête, l’enquête 

définitive et compagne de mesure ont été réalisées en 2019.  

En effet, selon la revue de littérature, nous avons constaté que ces projets restent des 

exemples particulièrement fertiles pour répondre aux objectifs de notre étude, car ils n’ont 

fait l’objet d’aucune recherche académique (sujet de doctorat), en comparaison aux projets 

de Roland Simounet ou bien ceux de Fernand Pouillon qui ont été scrutés par de nombreux 

chercheurs. Il semblerait que ce choix apportera une originalité, une richesse pertinente et 

novatrice à la problématique de recherche.    

Par ailleurs, nous avons choisi le secteur du logement, en le considérant comme un objet 

architectural plutôt qu’un produit industriel standard. Les deux types de logements 

sélectionnés représentent donc, d’intéressants cas dans leurs régions respectives. Aussi, ils 

ne se différencient pas, non seulement de par leurs enveloppes et leurs typologies, mais 

également de par leurs contextes climatiques et environnements où celui de M’Sila avec un 

climat semi-aride, alors que celui de Ghardaïa ayant un climat aride. Cette nuance climatique 

apporterait, d’ailleurs, des réponses riches à la problématique posée. 

Finalement, pour la commodité d’accès aux informations et documents suffisants pour aider 

à réaliser cette étude dans des conditions favorables et dans les délais.                    
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1.8 Méthodologie de recherche appropriée ; une articulation des approches mixtes 

qualitatives et quantitatives 

Les constructions néo-vernaculaires reflètent de nombreux aspects, à savoir social, culturel, 

économique et environnemental, de la société et de la région dans lesquelles elles s’y 

trouvent. Ainsi, cette recherche se concentre particulièrement sur l’aspect environnemental 

qui influe considérablement sur cette architecture, et cela à travers la réinterprétation des 

œuvres d’El Miniawy et de Ravéreau dans la ville de Ghardaïa et de M’Sila. A cet effet, la 

méthodologie de recherche que l’on adoptera sera étalée sur trois niveaux :    

Le premier niveau sera de soubassement théorique, il se basera sur une recherche 

bibliographique des documents relatifs au sujet traité. A cet effet, ce niveau sera consacré à 

la consultation d’un corpus documentaire à savoir : des livres, des thèses, des articles 

scientifiques, des actes de séminaires et colloques ; des sites web, des médias, etc. Tous ces 

documents seront analysés et exploités afin de cerner l’état de l’art de cette recherche en vue 

de définir son cadre conceptuel.               

Le deuxième niveau, visera à l’élaboration d’un cadre méthodologique approprié à notre 

contexte d’étude. Il s’agit donc d’une étude approfondie de nombreuses recherches menées 

sur la question de l’aspect environnemental à l’instar du projet de recherche VerSus, le 

travail de thèse de Day Heidi et de Salman Al-Zubaidi. Cette étude conduira à la sélection 

des stratégies environnementales appropriées pour la réinterprétation des logements en 

question, et cela grâce au croisement et à la combinaison de trois modèles cités auparavant. 

Les stratégies retenues par l’étude seront ensuite classifiées et traitées prospectivement, en 

se basant sur des études antérieures, pour pouvoir cerner la multiplicité de chaque sous 

stratégie environnementale.       

Le troisième niveau, consistera à la réinterprétation des modèles employés dans les 

logements duplex et ceux de Sidi Abbaz à l’aide des sous-stratégies environnementales pour 

vérifier l’hypothèse émise et répondre aux objectifs de notre recherche. Ainsi, cette 

réinterprétation reposera sur l’intégration de l’approche des méthodes mixtes, à la fois 

qualitatives et quantitatives. A cet égard, plusieurs outils d’investigation seront utilisés pour 

la collection et l’analyse des données entre autres ; l’observation directe, l’exploitation de la 

littérature et des centres d’archives, l’entretien / l’interview, l’enquête, la compagne de 

mesure et la simulation numérique.   
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Le premier outil, présenté par l’observation directe, sera devisée en deux étapes, d’un côté, 

cela concerne une observation des sites et terrains d’intervention dans leur globalité, et de 

l’autre côté, une observation des détails et éléments architectoniques.         

Le deuxième outil, présenté par l’exploitation de la littérature et des centres d’archives ainsi 

que la collecte de données propres à certaines stratégies environnementales, se basera sur 

l’analyse du fond documentaire afin d’élaborer une méthode appropriée au modèle 

d’analyse. Également, les données graphiques (carte, plans, coupes, façades, etc.) utilisés 

dans cette analyse seront recueillies minutieusement auprès des différentes directions, 

notamment ; l’APC, la DUC, la SUCH, l’OPGI de M’Sila et de Ghardaïa, l’OPVM (Office 

de Protection et de Promotion de la Vallée) de Ghardaïa. 

Le troisième outil, est arboré par les entretiens et les interviews avec les ingénieries (maître 

d’ouvrage) ayant participé à la réalisation des logements en question. Dans cette perspective, 

le manque, ou parfois, l’ambiguïté de quelques informations nécessaires à la réinterprétation 

ont exigé à organiser des rencontres avec les responsables des différents secteurs en vue de 

récoler des résultats plus fiables.     

Le quatrième outil, consiste en l’enquête qui s’avère un outil incontournable pour récolter 

un maximum de données par questionnaire. Ce dernier est destiné aux habitants des 

logements en question afin de déterminer leur seuil de satisfaction sur les sous-stratégies du 

confort thermique, ventilation et éclairage naturel à l’intérieur des logements. Par ailleurs, 

les résultats de ce questionnaire seront traités à l’aide du logiciel des statiques « Excel ». 

Le cinquième et dernier outil, est présenté par la compagne de mesure et la simulation 

numérique. Dans ce contexte, l’étude expérimentale sera fondée sur des mesures in situ des 

paramètres liés aux sous-stratégies de la stratégie du bien-être de l’usager. Cette étude qui 

sera réalisée à l’aide des appareils de mesure, nous permettra de tester l’efficacité des 

dispositifs passifs intégrés par les architectes dans les logements cas d’étude. En vue 

d’atteindre le même objectif et dans le but de valider les résultats de la compagne de mesure, 

l’étude sera complétée par des simulations numériques, qui seront réalisées avec le logiciel 

de simulation thermodynamique « EnergyPlus V9.1.0 ». Ces simulations seront précédées 

par une modélisation des variantes via le logiciel « Google Sketch-Up Pro 2018 ».          

En définitive, chaque outil présente des points forts et des points faibles, donc l’exploitation 

de la simulation complète le manque ou les inconvénients de la compagne de mesure et 
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l’enquête. En conséquence, le choix de ces différentes méthodes, approches et outils a pour 

objectif de mieux réinterpréter les logements en question et tirer les mécanismes / les 

orientations nécessaires pour le développement d’une architecture vernaculaire 

contemporaine.           

1.9 Structure et démarche de la recherche       

A travers ce modeste travail, nous essayerons de répondre à notre problématique, aux 

questions posées et aux hypothèses émises précédemment, en nous focalisant sur 

l’identification et l’analyse des méthodes des stratégies environnementales, afin de pouvoir 

réinterpréter les logements en question et déterminer les mécanismes / les orientations, qui 

aideront les responsables du secteur du bâtiment à développer de nouvelles conceptions de 

logements à caractère vernaculaire contemporain. Ainsi, le manuscrit sera scindé en sept 

chapitres, suivis par une conclusion générale.  

Le premier chapitre visera à fournir un cadre conceptuel, en abordant plus particulièrement 

les fondements théoriques relatifs à la notion du vernaculisme conservateur et néo-

vernaculaire comme des nouvelles tendances qui sont apparues après la remise en cause du 

mouvement moderne en architecture. Ces deux termes seront expliqués isolément afin de 

construire une compréhension globale de leurs significations dans le champ architectural. 

Également, nous étudierons dans ce chapitre les modèles des architectes néo-vernaculistes à 

travers le monde. Pour terminer, il examinera la genèse du style néo vernaculaire en Algérie 

par les concepteurs modernes, en prenant en compte leurs techniques et leurs méthodes 

appliquées dans le processus de production de leurs œuvres exceptionnelles à travers notre 

territoire.                 

Le second chapitre sera dédié aux particularités de l’architecture vernaculaire 

contemporaine à partir d’un aperçu bibliographique des ouvrages interdisciplinaires de 

certains nombres de théoriciens abordant cette notion d’une manière non spécifique. Puis on 

s’interrogera, de manière spécifique, sur les interactions étroites des bâtiments vernaculaires 

avec les alternatives de la durabilité qui ont donné du sens à l’architecture vernaculaire 

durable. Ensuite, on insistera sur l’indication des stratégies environnementales jugées plus 

efficaces et à moindre effet néfaste sur l’environnement local. En dernier, on traitera le sujet 

de la réinterprétation de l’architecture néo-vernaculaire dans le développement d’une 
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architecture vernaculaire contemporaine. En fait, on mettra l’accent sur la relation entre 

l’architecture néo-vernaculaire et la vernaculaire contemporaine.         

Le troisième chapitre quant à lui, sera considéré comme un point d’articulation et de 

passage entre la partie théorique et la partie analytique. Il sera consacré à la formulation d’un 

modèle / d’une méthode pour l’étude de cas. A cet effet, il exposera d’abord les différentes 

méthodes employées récemment dans l’analyse de l’aspect environnemental. Ensuite, il 

engagera le développement de notre propre méthode d’analyse, en centrant sur une approche 

combinatoire des modèles utilisés, comme fondement de cette méthode, pour retenir les 

sous-stratégies environnementales appropriées aux objectifs de notre recherche. Ces sous-

stratégies seront traitées et détaillées de manière à mettre en exergue leur intérêt et leur 

importance dans cette recherche. Aussi, on se penchera sur la description des outils 

nécessaires choisis pour servir le bon déroulement et l’application de cette méthode.         

Le quatrième chapitre consiste à analyser et à mettre en lumière les cas d’étude. Il s’agira, 

dans un premier temps, de présenter et d’étudier les deux logements choisis, en apportant 

une attention particulière, à leurs contextes et leurs environnements climatiques, à leur 

organisation spatiale et aux propriétés thermo-physiques des matériaux constituant leur 

enveloppe, dans le but d’obtenir les informations nécessaires à l’application de notre 

méthode. Dans un second temps, nous présenterons les résultats de l’étude qualitative menée 

spécifiquement sur l’ensemble des sous-stratégies liées au site, à l’exploitation des sources 

renouvelables et à la réduction des impacts environnementaux négatifs. De même, ce 

chapitre sera consacré à la description de l’échantillon et le protocole de déroulement de 

l’enquête par questionnaire ainsi au traitement de ses données.                   

Le cinquième chapitre consistera à l’explication de la technique de la prise de mesures 

(appareils) de la stratégie du bien-être de l’homme. Aussi, il présentera les résultats de 

l’investigation in situ concernant l’influence de la combinaison des matériaux locaux et 

modernes et l’intégration des dispositifs passifs sur la qualité du confort thermique, la 

ventilation et l’éclairage naturel à l’intérieur des logements en question. Cependant, la 

température ambiante de l'air, l'humidité relative de l'air, la vitesse de l’air et le niveau 

d’éclairement seront les paramètres constitutifs de la compagne de mesures.         

Le sixième chapitre précisera, au début, les différents mécanismes, les fichiers et les 

logiciels utilisés comme support dans la réalisation de la simulation thermodynamique 
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numérique. Ensuite, nous exprimerons les procédures établies dans la calibration des 

données mesurées et simulées, par l’indice de pourcentage d’erreur, l’MBE, le CV (RMSE) 

et l’IC. Nous terminera la rédaction de ce chapitre par l’exposition des résultats des 

simulations numériques. Ceux-ci qui vont être entrepris pour valider les résultats de la prise 

de mesures.              

Le septième et dernier chapitre matérialise la discussion des résultats auxquels on a abouti 

dans les chapitres précédents (5 et 6). Il se veut une réponse aux différents questionnements 

posés dans la problématique, et une vérification des hypothèses émises en amont. Il propose, 

finalement, une mise en place des mécanismes / des orientations selon lesquels les 

responsables du secteur du bâtiment s’appuieront dans la prise des décisions en vue d’un 

développement d’une architecture vernaculaire contemporaine, à consommation énergétique 

rationnelle et aux faibles impacts environnementaux négatifs.         

Nous achèverons cette thèse par une conclusion générale qui retracera et synthétisera les 

principales idées développées au cours de cette recherche. Au-delà des limites de ce travail, 

nous tenterons de proposer quelques pistes de réflexions supplémentaires en guise de 

perspectives dans le futur.      
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CHAPITRE I : DE L’ARCHITECTURE MODERNE A L’ARCHITECTURE NEO-

VERNACULAIRE, POUR UNE MISE EN VALEUR DE LA TRADITION LOCALE 

Introduction     

Après la diffusion du mouvement moderne en architecture dans plusieurs pays, un 

phénomène de convergence culturelle s’est produit, dont les bâtiments du monde entier 

tendent à devenir de plus en plus standard. Ils se ressemblent de plus en plus dans les simples 

détails architectoniques. En effet, les gens ont l’impression de perdre une partie de leur 

identité, car ces constructions modernes sont loin de la tradition et ne s’adaptent plus à 

l’environnement local. Dans cette perspective, le sujet de la remise en cause de l’architecture 

moderne suscite l’attention des chercheurs qui s’intéressent au développement d’une 

architecture néo-vernaculaire en combinant la tradition locale et l’innovation mondiale.           

La première section de ce chapitre émet une réflexion sur la notion du vernaculisme 

conservateur et néo-vernaculaire. Ces deux tendances qui se développent juste dans les 

conflits entre l’internationalisation et la régionalisation, dont la première refuse l’utilisation 

des techniques de construction modernes et favorise l’utilisation pure des techniques 

traditionnelles. Par contre, la deuxième tendance encourage l’implication de la tradition 

locale tout en acceptant en même temps l’utilisation des progrès technologiques modernes. 

Alors que, la section suivante explore les modèles des architectes néo-vernaculistes à travers 

le monde. Ces bâtisseurs sont sélectionnés pour illustrer un éventail de démarches de 

conceptions distinctes qui se basent sur l’inclusion des méthodes de construction 

traditionnelles à des degrés divers et avec un accent particulier sur des aspects spécifiques 

tels que le contexte naturel, le climat, le paysage et les matériaux locaux. La dernière section 

quant à elle examine la naissance de l’architecture néo vernaculaire en Algérie par certains 

concepteurs modernes. Elle discute profondément les principes appliqués par ces derniers 

dans leurs œuvres exceptionnelles à travers notre territoire.       

1.1 La remise en cause de la modernité internationale et le retour aux traditions 

ancestrales.    

A la fin du 19ème siècle, la révolution industrielle a fourni des matériaux modernes, tels que 

l’acier, le ciment, le béton armé et le verre, qui ont ouvert la voie à de nouveaux systèmes 

constructifs comme les planchers et les couvertures en acier, les dalles et les parois en béton 

armé préfabriquées dans les usines et les poutres et les fenêtres en verre. Rapidement, ces 
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matériaux ont poussé les architectes impressionnés par les résultats atteints par ceux-ci à 

investir dans la production des logements de grandes masses et modernes dotés de grandes 

façades en verre, à l’instar de Walter Gropius, Voisin, Henri Sauvage, Jean Prouvé, le 

Corbusier et Marcel Lods. Evidemment, ces derniers ont contribué à la manifestation de 

nouvelles formes d’expression constructives et architectoniques standards et monotones qui 

l’ont aperçu partout dans le monde et dans des contextes différents, en tournant le dos aux 

techniques et matériaux de construction traditionnels (Hui et Xiaomin,2012).                                                 

Malgré sa diffusion dans le monde, cette architecture internationale fut violemment critiquée 

pour son incapacité à remplir son mandat autoproclamé et cela pour des raisons diverses, 

environnementales, socio-culturelles et économiques. Étant donné que celle-ci a été 

considérée comme la première responsable de tous les maux dont souffre l’environnement 

et la génératrice du scénario d’homogénéisation du cadre bâti. On s’est plaint que les 

architectes à cette époque cherchent à adapter les mêmes projets aux différents contextes, 

sans prendre en considération les spécificités de ces derniers. Ils manquaient aussi de 

sensibilité à l’utilisation des matériaux locaux et ne tenaient pas compte des caractéristiques 

topographiques et climatiques locales (Hagan, 1998 ; Steele, 1992 ; Niki, 2016). Elle était 

aussi accusée d’être « insignifiante » vu qu’elle propose des projets qui prônent des valeurs 

universelles et ne tiennent plus en compte les signes socioculturels locaux. En outre, cette 

architecture est critiquée pour la matérialisation des conceptions purement techniques, 

esthétiques et qui préfèrent inclure des systèmes de refroidissement et de chauffage artificiels 

afin d’assurer le confort des occupants plutôt que l’exploitation des anciennes méthodes 

passives qui ne consomment pas beaucoup d’énergies (Vissilia, 2009).  

A cet égard, le déclin de l’architecture moderne a généré l’élargissement de la pensée des 

chercheurs vers d’autres solutions alternatives plus pertinentes afin de mobiliser ses 

handicaps. A partir de là, on accepta le fait que les principes et les éléments de base des 

typologies vernaculaires ancestrales comme le climat, la technologie, la culture et 

l'expression symbolique auront influencé le design et la production moderne. Ces éléments 

ont évolué pendant tous les siècles durant lesquels l'homme s'est affronté directement à son 

environnement construit (Abdel Aziz et Shawket, 2011 ; Coullenot, 2015).      

De cet effet, il est important de mentionner que les architectes Hassan Fathy en Egypte 

(Fathy, 1970) et Frank Lloyd Wright aux États-Unis étaient les premiers à affirmer la laideur 

de l’architecture moderne en revendiquant la nécessité de construire en harmonie avec le 

https://synonyms.reverso.net/synonyme/fr/mat%C3%A9rialisation
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contexte ambiant et en correspondance avec les contraintes locales. Ces architectes ont 

adopté des approches différentes dans la composition de leurs projets, mais ils ont utilisé des 

matériaux nobles et des artisanats locaux dans le but de produire une architecture moderne 

s'inspirant des traditions de construction régionales. Sur le plan pratique, il semble que 

l’architecte égyptien Hassan Fathy soit le premier à remettre en cause les principes du 

mouvement moderne par son expérience dans le village du nouveau Gourna dans les 

années 1945, dans lequel il revisite les éléments de l’architecture traditionnelle nubienne. 

Alors que Wright pousse les architectes à s’intéresser à la nécessité de faire une observation 

générale et une lecture critique du contexte d’implantation avant de commencer à projeter 

l’idée architecturale car celle-ci va leur imposer l’idée et non pas l’envers. Par ailleurs, Alvar 

Alto a développé un langage dont l’esprit est parfaitement adapté à celui du discours 

moderniste mais la forme a été une inspiration de la tradition et l’héritage architectural 

finlandais, afin de donner la possibilité à chaque personne de vivre dans une conception en 

harmonie avec la nature. A cet effet, on constate que le travail de ces architectes montre 

qu’ils ne pouvaient pas accepter que l'architecture néglige de se référer à la culture et 

l’identité d'une région.        

Aussi, les bâtiments vernaculaires modelés par les indigènes sont souvent considérés comme 

les prédécesseurs du design moderne, car ils affichent des années d’expérience incarnée sur 

la façon de construire en cohérence avec un lieu géographique. Elle porte donc une attention 

particulière aux caractéristiques physiques d’un site, climat, topographie, en impliquant une 

analyse logique de la prise en compte de principes appropriés et une utilisation rationnelle 

des ressources disponibles sur place, mais également aux caractéristiques culturelles, 

techniques, constructives locales et rapports sociaux et les systèmes économiques. Les 

matériaux employés dans la réalisation de ces projets sont souvent ceux disponibles 

gratuitement dans l’environnement naturel local ou bien manufacturés directement par les 

constructeurs (Caimi, 2014). Ainsi, les qualités spatiales et physiques différentes, les 

techniques et les éléments constructifs traditionnels de celle-ci peuvent offrir des concepts 

potentiels à être appliqués et intégrés pour améliorer la conception moderne (El-Wakil, 

2013 ; Mamun et Dilshad, 2014).    

Dans ce sens, le Corbusier a souligné que la tradition est le guide qui conduit l’avenir de 

toute innovation qui cherche à transmettre les véritables significations du passé sans le 

reproduire tel qu’il existait (Day, 2013). Bernard Rudofsky, lors de son exposition « 
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Architecture sans architecte » qui a eu lieu au musée de l’art moderne à New York en 1964, 

a fait des études approfondies sur l’histoire et la culture des peuples, afin de renforcer les 

connaissances, les attitudes et les intérêts des ingénieurs et architectes vis-à-vis de 

l’importance de faire un retour aux traditions ancestrales, à l’interprétation de quelques 

éléments traditionnels dans la réalisation des projets modernes (Rudofsky,1977 ; Hitchcock 

et Johnson, 2001).         

Paradoxalement, la tension entre les forces d'architecture traditionnelle locale et moderne 

universelle existent depuis longtemps dans le discours professionnel, tenu par les théoriciens 

de l’architecture avec deux approches opposées, d’un point de vue historique, l’une est 

dérivative et l’autre est transformative. La première est plus passive envers l’héritage du 

passé, elle se fond sur un grand respect pour ce qui existe déjà et le désir de le perpétuer et 

le reproduire de la même façon sans utiliser aucune technique issue de l’architecture 

moderne, en cherchant à sauvegarder et à promulguer les mêmes formes traditionnelles, les 

mêmes motifs décoratifs et les mêmes matériaux et techniques de construction, nous 

l’appellerons le vernaculaire de type conservateur. Quant à la deuxième, elle tend à 

incorporer le changement de manière plus active, elle favorise l'invention et la diffusion de 

nouvelles formes à l'aide de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux, en réponse à 

l'évolution des besoins fonctionnels et des sensibilités. Aussi, cette force préconise la 

continuité historique, la diversité culturelle et la préservation de l'identité, en symbolisant le 

tout par un vocabulaire architectural qui adopte les particularités d’une région ; nous 

employons le terme de néo-vernaculaire pour la désigner (Galal et Ibrahim, 2016). Nous 

tentons dans ce qui suit à aborder les deux approches d’une manière détaillée.                

1.1.1 Le vernaculisme conservateur, un intérêt pour le vernaculaire ancestral   

Après le rejet des principes d’architecture moderne, un certain nombre d’architectes et 

théoriciens ont élaboré un discours architectural centré sur des réalités régionales. Le 

développement de ce discours dans le monde gagne continuellement un intérêt du fait que 

les spécialistes en domaine d’architecture ont fait une brève tentative pour poser les bases 

d’une architecture vernaculisme conservatrice (Ozkan, 1992). A cet effet, il n’existe pas des 

doctrines pour cette architecture, mais elle vient par l’objet faire opposition à ceux du 

mouvement moderne et crée une atmosphère différente et meilleure que celle de la période 

moderne.        

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Bernard+RUDOFSKY&text=Bernard+RUDOFSKY&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
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Il s'agit d'une catégorie d’approche qui prend ses distances par rapport aux approches   

formelles qui recherchent en priorité renforcé la relation visuelle entre le projet et son 

contexte. Aussi, ce genre d’approche se fond sur une expression régionale en copiant certains 

motifs et éléments, fragments ou bâtiments trouvés dans le pays en question pour maintenir 

une continuité historique ou exprimer une identité locale ; nous citons à titre d’exemple : les 

mashrabiyas, les arcs, les dômes, les portiques, les cours, les patios, les coupoles, les voûtes, 

les malqafs et les terrasses. Cependant, le retour à l’architecture vernaculaire régionale a 

conduit parfois à une reproduction absolue de ces éléments traditionnels et qui dépend de 

leur réutilisation dans les façades et les détails de construction, pour être parfois une réplique 

de ce qui est présent ou une référence symbolique à celui-ci. Simultanément, il est clair que 

ce genre de construction défend l’héritage et la diffusion de la technologie traditionnelle, des 

matériaux de construction locaux pour refléter l'environnement, la culture, la technologie et 

l'histoire de contexte dans lequel il existe (Turkušić, 2011). Il est judicieux de rappeler les 

architectes qui ont contribué à la manifestation de cette approche :  

 Hassan Fathy (1900-1989) : la tradition dans l’œuvre de « Gourna » 

Le contributeur le plus important au vernacularisme conservateur était l’Égyptien, Hassan 

Fathy qui a consacré plus d'un demi-siècle de sa vie professionnelle à encourager de 

nombreux architectes arabes à suivre cette tendance, en montrant au monde entier que 

l’architecture vernaculaire est l’une des manifestations les plus concrètes de l’interaction 

entre l’homme et son environnement. Egalement, il est important de noter que Fathy a adopté 

cette approche pour exprimer la communauté plutôt que de créer une tendance pour elle-

même, tout en évitant de lui transmettre ni une fausse tradition ni une fausse modernité 

(Fathy, 1973).     

En 1945 l’architecte est chargé par l’état égyptien de construire un important village : 

« Gourna », à proximité du site archéologique de Louxor. Après des études approfondies 

des prototypes domestiques de la société paysanne et la compréhension des raisons de leur 

efficacité climatique en l’absence des systèmes mécaniques, Fathy proposait des maisons de 

compagnes en brique de boue, tout en faisant une amélioration par rapport aux anciennes 

maisons. Par ailleurs, Fathy a voulu revitaliser une tradition ancestrale et tentait de la saisir 

au moment même où elle avait presque disparu. Cela, à travers, l’emploie des voûtes 

nubiennes, des capteurs d’air, des coupoles, des arcades, de la forme cubique de certaines 

maisons coiffées d’un dôme, des moucharabiehs, et des escaliers. Tous ses nouveaux 
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procédés constructifs ont été réalisés par les paysans maçons formés sur le chantier par 

l’architecte lui-même (Lescribe, 2011 ; Ahmed, 2014) (Fig.1.1).   

Figure 1. 1 : La réalisation des voûtes par les paysans maçons nubiens.  
Source : Fathy, 1970. 

 Abdelwahed Alwakeel : l’amour naturel des traditions pharaoniques  

L’architecte égyptien Abdelwahed Alwakeel est l’un des étudiants les plus éminents 

d'Hassan Fathy. Les œuvres de cet architecte reflètent également l’approche de 

vernacularisme conservateur (Abdelsalam et Mohamed Rihan, 2013). Alwakeel a appelé 

souvent à construire en harmonie avec la nature en utilisant les ressources naturelles 

correspondantes à l'environnement ambiant. Les principes adoptés par cet architecte ouvrent 

la voie à une approche plus orientée vers l’action, qui considère l’architecture vernaculaire 

comme une source riche en expériences techniques, écologiques et économiques établies par 

nos ancêtres, afin de répondre aux besoins de la société et dans des situations appropriées.  

Figure 1. 2 : Quelques constructions d’Abdelwahed Alwakeel.  
Source : http://www.archidatum.com. 

En outre, Alwakeel a eu l'opportunité de concevoir et de construire plusieurs bâtiments 

publics, des résidences privées et des maisons en Égypte, en appliquant les matériaux locaux 

tels que le calcaire abondant dans la région, la pierre et la terre. De plus, l’architecte a fait 

un usage intensif des principaux éléments des conceptions arabes traditionnelles et de 
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l'artisanat local (Fig.1.2). En Arabie saoudite Alwakeel a entrepris la conception d'un certain 

nombre de grandes demeures en développant une approche de conception d'espaces 

intériorisés d'atriums, de patios et de cours, ce qui semblait familier à la tendance dominante 

des maisons du type vernaculaire.  

1.1.2 Le néo-vernaculaire : pour une architecture de résistance « moderne et 

contextuelle »    

La seconde approche considère la tradition vernaculaire comme une source historique et se 

permet de l’interpréter par rapport à des situations modernes au lieu de reproduire 

concrètement les mêmes techniques de construction antérieures. Cette tendance se développe 

juste dans les conflits entre la modernisation et le retour aux racines héritées des traditions 

vernaculaires, culturelles et régionales. Simultanément, on accepte l’esprit moderne, les 

progrès et les innovations technologiques émanées de la révolution industrielle dans le but 

d’apporter à la société moderne un nouveau style d’architecture qui peut répondre à leurs 

demandes pour mener une vie moderne et d’obtenir une satisfaction émotionnelle (Ghanbari 

Chahanjiri et al, 2014).                  

Par ailleurs, la démarche que nous avons appelée néo-vernaculaire a émergé pour sauver 

l’identité locale des peuples, en conférant une nouvelle vie et des nouvelles fonctions au 

patrimoine vernaculaire ancestral. Autrement dit, l’architecture néo-vernaculaire est celle 

qui s’intéresse à étudier les aspects des anciens bâtiments vernaculaires conçus, 

probablement, par leurs occupants (Zhao et Greenop, 2019). Autrefois, les indigènes ont 

érigé des demeures et des abris avec des caractéristiques, des composants et des symboles 

exceptionnels. Lesquels ont été orientés vers l’environnement et basés sur les techniques et 

les moyennes de l’époque pour répondre à un large éventail des coutumes et des modes de 

vie d'une communauté. Cependant, des normes et des leçons plus strictes en matière de 

planification de performance des techniques et des matériaux de construction, doivent être 

requises de ces constructions vernaculaires pour les associer aux bâtiments modernes. 

Cette architecture à plusieurs facettes, certains la considèrent comme l’architecture qui 

désigne une série de nouveaux bâtiments conçus par des concepteurs modernes, dont 

l'inspiration créatrice provient principalement de la culture ancestrale et dont les éléments 

de création sont en grande partie extraits des aspects vernaculaires originaux (Vyas, 2017). 
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Un autre courant de chercheurs considère l’architecture néo-vernaculaire comme une mode 

d’amélioration à la fois des procédés, des méthodes et des techniques de construction par 

une vague des architectes modernes. Chacun de ces architectes a une grande appréciation 

pour les aspects écologiques de l’architecture vernaculaire, qui les inspire à chercher une 

méthode novatrice qui s’appuie, d’abord sur la lecture historico-analytique et interprétative 

des éléments architectoniques vernaculaires pour tirer et exploiter les meilleures stratégies. 

Ensuite, les fusionner aux nouvelles techniques de constructions modernes, tout en profitant 

de leurs avantages environnementaux, sociaux et écologiques. De cette manière on sauvera 

notre planète des problèmes mentionnés auparavant avant qu’il soit trop tard (Masrour et 

Karbaschi, 2015) (Fig.1.3).                            

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. 3 : Schéma descriptif des processus de l’architecture néo-vernaculaire. 
Source : Auteur, 2019. 

En outre, Olfat Hamuda et Canizaro ont défini la tendance néo-vernaculaire comme étant la 

tentative de certains architectes modernistes qui recherchaient à faire pénétrer les valeurs 

architecturales durables du passé dans la culture moderne (Hamuda, 1987 ; Vincent, 2007). 

Partant de ce constat, nous retiendrons que l’architecture néo-vernaculaire est une 

architecture qui n’imite pas les réalités physiques et les édifices locaux de manière 

superficielle, ne copie pas rigoureusement le symbole de l’architecture de sa structure 

originale, ne s’exécute pas de façon farfelue, mais elle cherche à comprendre vraiment 

l’essence des éléments et des éco-technologiques passifs développés par nos ancêtres et 

insuffle, ainsi, les saveurs locales et les émotions traditionnelles dans les bâtiments modernes 

(Zhao et Gao, 2013 ; Wanga et al, 2016).                     

Les principes de conception basiques de cette architecture reposent principalement sur 

l’interprétation des stratégies traditionnelles et passives comme l’utilisation des matériaux 

locaux, la masse et le vide, le sens de l’espace, l’exploitation de la lumière et la ventilation 
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naturelle (cour et Mashrabiya), ainsi que des principes structurels, au lieu de simplement 

copier des portes, des fenêtres, des toits et des décorations ayant existé. A cet égard, 

l’utilisation des caractéristiques de l’architecture néo-vernaculaire permet de créer une 

harmonisation entre l’homme et sa nature. Ainsi, participer à réduire les impacts 

environnementaux négatifs et attendre les objectifs fixés par la durabilité sociale et 

économique.   

De ce point de vue, on peut dire qu’avec le temps le style néo-vernaculaire est devenu un 

mouvement très important en architecture. Donc il est nécessaire d'élargir le concept 

d'architecture néo-vernaculaire et de le prendre comme référence. Nous donnons ci-dessous 

quelques exemples d’architectes qui ont réussi à travailler de cette manière.    

1.2 Regard sur les modèles d’architectes néo-vernaculistes à travers le monde   

Dans cette section, nous explorons les modèles des architectes néo-vernaculistes à travers le 

monde. Ces architectes sont sélectionnés pour illustrer une gamme d’approches de 

conceptions différentes qui s'appuient sur l’incorporation des techniques traditionnelles à des 

degrés divers et avec un accent particulier sur des aspects spécifiques tels que le contexte 

naturel, le climat, le paysage et les matériaux locaux.           

1.2.1 Franck Llyod Wright : l’influence de la tradition sur ses œuvres  

À partir des années 1960, on pouvait déjà constater un détachement des principes du 

mouvement moderniste. Cela, à travers les œuvres pragmatiques de Franck Llyod Wright, 

force pionnière qui a ouvert la voie au concept d’architecture néo-vernaculaire et organique, 

en se basant sur l'harmonie entre l'intérieur et l'extérieur (Wines, 2000). Dans cette 

philosophie, les réalisations de Wright sont une manifestation claire de cette approche, elles 

sont incontestablement modernes. Elles émergeaient pourtant du sol avec l’évidence d’un 

élément issu du lieu, dont l’enveloppe est souvent construite en matériaux locaux comme la 

pierre et le bois dans leur état naturel, plutôt que de les transformer en quelque chose de 

nouveau (Gauzin-Müller, 2006).       

À un autre niveau de réflexion, ce maître de l’architecture moderne est très ancré dans la 

culture américaine qui l’a encouragé à considérer, tout au long de sa vie, l’architecture 

vernaculaire des cultures bâtissant les États-Unis comme une source d’inspiration et d’un 

renouveau de l’architecture savante. Toutefois, la nature intervient dans ses choix comme un 
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fait normal, et elle conditionne si bien le résultat architectonique que les réalisations de ce 

concepteur suggèrent comme un véritable culte de la nature.  

En ce qui concerne les projets les plus remarquables construits par Wright, on citera la 

maison sur la cascade qui est assurément le projet le plus connu au monde. Celle-ci se fond 

parfaitement dans son environnement naturel, dans laquelle l’architecte s’est bien amusé 

avec les éléments naturels du paysage : les reliefs, la végétation, les plans d’eau. La structure 

est construite à partir de la roche locale liée avec le sable du désert, agrémentée de 

projections et de poutres en bois rouge à l’aide de la technique de construction locale de la 

région. L’autre projet est le musée Guggenheim de New Yorke (1943), dont la conception 

s’articule autour d’un immense puits de lumière sur toute la hauteur de l’immeuble et d’une 

rampe en spirale laissant place à un toit en dôme aéré illuminant l'espace de lumière naturelle 

(Fig.1.4).  

 

 

 

 

Figure 1. 4 : a-La maison sur la cascade en Pennsylvanie, b-Le musée Guggenheim à New York 
Source : http://www.contact.ulaval.ca/, 2020.  

1.2.2 Renzo Piano : une tradition ouverte sur le reste du monde 

Parmi les autres architectes qui ont souvent pris en compte ce style dans leurs travaux, figure 

l’architecte italien Renzo Piano. Un architecte ayant une sensibilité particulière pour la 

nature de sa terre d'origine et ayant souvent choisi pour ses bâtiments un design qui s’insère 

dans l’environnement local. Piano a réalisé plusieurs projets parmi les plus célèbres, le centre 

culturel jean marie Tjibaou, qui se situe près de Nouméa, la Nouvelle Calédonie. C’est un 

complexe de dix bâtiments en forme de huttes célébrant la culture tribale de kanak. Entre 

modernité et tradition, le centre Tjibaou est marqué par un profond souci d'intégration dans 

le contexte. Cela a conduit l’architecte à adapter les formes de son bâtiment à 

l'environnement dans lequel il prend place (Mamun et Dilshad, 2014).           

a b 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pennsylvanie
http://www.contact.ulaval.ca/
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En partant d’un lien profond avec la nature, typique de cette civilisation, le projet a suivi 

deux grandes lignes directrices principales : d’une part, il rend hommage à la culture kanake 

bien définie en considérant ses traditions et en ne suggérant pas une rénovation historique 

insignifiante ou un modèle complètement étranger (Feizabadi et al, 2016). L’autre, crée un 

lien, apparemment impossible à l’époque, entre la haute technologie et la langue vernaculaire 

grâce à l’utilisation, parallèlement, aux matériaux traditionnels tels que le bois et la pierre, 

des matériaux et compétences en construction moderne comme le verre, l’aluminium, l’acier 

et des technologies légères d’avant-garde (Fig.1.5).    

Figure 1. 5 : Les bâtiments du Centre Culturel Jean-Marie Tjibaou, Nouvelle-Calédonie : l’harmonie avec 
l’environnement de la tribu Kanak. 

Source : Renzo, 1999. 

En outre, l’architecture du Centre Culturel démontre particulièrement le principe de 

transparence entre la nature et le bâtiment. L’architecte a donc su concevoir ce projet en 

parfaite communion avec la nature. C’est à travers des éléments conceptuels forts mais 

discrets, et des solutions techniques, elles aussi discrètes, qu’il a pu aboutir à un résultat 

exprimant aussi efficacement le substrat de son approche.        

1.2.3 Kenzo Tange et Tadao Andô : quand le topo du modernisme rencontre 

la sagesse de la culture japonaise  

Jusqu'aux années 60, à la même époque où s’exerce une forte influence des doctrines du 

mouvement moderne, Kenzo Tange et Tadao Andô comme la majorité des architectes 

modernistes consacrent une partie de leur réflexion à la façon d’amener l’architecture   

moderne à prendre racine des traditions japonaises. Cette tradition à double tendance exerce 

une influence sur leurs projets, notamment ceux de Kenzo Tange. Dans ses œuvres, Kenzo 

Tange, est profondément passionné par l’architecture japonaise traditionnelle et classique, 
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surtout la structure traditionnelle en bois et pierre japonaise (Tchoudi, 1992). Cette 

caractéristique qui a largement contribué à lui forger une réputation internationale. Son style 

porte sur l’inspiration de l’esthétique et élégances des éléments et aspects traditionnels de 

deux villes japonaises ; Jomon et Yayoi (Kenzo et al 1960 ; Kenzo et al, 1965). Donc, il 

s’agit plus d’une architecture locale, supportée par la technologie, qu’une architecture 

internationale où les conditions du climat et du site ne comptent pas beaucoup (s’est pensée 

en localisme ouvert sur le reste du monde).      

Cette attitude localiste à l’égard du progrès technologique, Tange l’adapte dans la réalisation 

d’une maison située dans la ville Tokyo (Japon). Cette maison s’avère une fusion de 

l’architecture japonaise traditionnelle et des nouvelles technologies de la conception 

moderne afin de s’adapter à l’évolution des rôles des utilisateurs. Egalement, la maison est 

parfaitement intégrée dans le paysage pour adopter un symbolisme formel, aspects clés de 

la composition de maisons traditionnelles japonaises. C’est généralement surélevèrent sur 

des piliers qui aident à créer un espace sous la maison qui l’isole de l’humidité d’été et offre 

une intimité, une caractéristique de la culture japonaise (Fig.1.6).        

Quant à la figure de Tadao Andô qui paraît pouvoir apporter des nouvelles informations sur 

ce type d’architecture néo-vernaculaire, il a établi ses idées et les principes architectoniques 

à partir de la volonté de s’inscrire facilement au cœur de la culture japonaise. Les idées de 

cet architecte sont issues de sa volonté à concrétiser dans ses constructions, le dialogue avec 

les éléments naturels (vent, pluie, soleil et lumière naturelle), cela à travers l’observation, la 

lecture et l’interprétation des formes et des espaces traditionnels de sukiya et de la ville 

chaotique (Tadao, 2000). Guené a signalé que les œuvres d’Andô illustrent une architecture 

qui revendique non seulement une référence à la tradition japonaise nostalgique, mais aussi 

à un refus de certains principes modernistes (Guené, 2009).    

Figure 1. 6 : La maison Tokyo au Japon conçue par Kenzo Tange en 1953.  
Source : https://fr.wikiarquitectura.com. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Kenzo+Tange&text=Kenzo+Tange&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Kenzo+Tange&text=Kenzo+Tange&sort=relevancerank&search-alias=books
http://fr.wikiarquitectura.com/index.php/:cat%C3%A9gorie:Tokyo
http://fr.wikiarquitectura.com/index.php/:cat%C3%A9gorie:Japon
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Par ailleurs, l’architecte ne cherche pas à répéter la rencontre visuelle et nostalgique de 

l’architecture japonaise, mais au contraire, il tente de s’appuyer pleinement sur l’esprit de ce 

que peut être la tradition, de façon à la traduire au plus juste dans une vision moderne de la 

société, et donc de l’architecture (Tadao, 2000). A cet égard, le projet de la maison Azuma 

appelée aussi maison de ville à Sumiyoshi, Osaka constitue le modèle idéal traduisant 

certainement les principes de cet architecte. C’est justement dans un contexte urbain 

particulièrement difficile que Tadao a réalisé cette maison en 1976. Il s’agit d’une boîte 

entièrement en béton qui occupe la totalité du site. Andô se joue de l’étroitesse du terrain en 

imaginant une maison à la façade aveugle. A l’intérieur, la maison dispose d’une cour 

ouverte sur le ciel et des éléments naturels, qui permettent à ses occupants d’échapper à la 

folie urbaine. Cet espace central constitue la seule source de lumière naturelle tout au long 

de l’année. Passer d’un lieu à l’autre engendre une relation permanente à la nature, Ando 

reste fidèle non seulement à la forme mais à la mise en abstraction suscitée par la tradition 

japonaise (Fig.1.7). 

1.2.4 Farhad Ahmadi : l’architecture, le lieu et l’intérêt pour l’habitat iranien      

Le respect de l’environnement est particulièrement présent chez le grand ingénieur iranien 

Farhad Ahmadi. Son intérêt pour l’habitat populaire iranien (Farhad, 2020), lui permet de 

concevoir le centre culturel de Dezful en 1987. Ce projet est l'un des chefs-d'œuvre 

d’architecturaux modernes inspirés par l'architecture traditionnelle dézful avec une 

perception universelle. La structure du complexe est basée sur un chemin en spirale 

commencé avec de l'eau en mouvement d'une cour carrée et atteignant une verge octogonale 

Figure 1. 7 : Les plans, coupe et façade principale de la maison Azuma, Osaka, Japon. 
Source : https://fr.wikiarquitectura.com.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Osaka
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dans la profondeur de la terre par une rotation à l'intérieur d'un cône inversé transparent, afin 

de représenter le mouvement humain du sol au ciel. Le plan du bâtiment a été obtenu à partir 

du traitement d'une arabesque en trois dimensions et quatre tours à vent volantes autour de 

cette cour amplifient la sorte de regard vers le ciel. Le centre se compose d'un bazar, d'un 

salon de thé, d'une mosquée, d'une bibliothèque, d'une école d'arts plastiques et d'artisanats, 

deux salles de cinéma et d'une cour paysagée, un restaurant, un café et quelques galeries sont 

les autres parties de ce centre culturel (Feizabadi et al, 2016) (Fig.1.8).   

1.3 Naissance de l’intérêt pour l’architecture néo-vernaculaire en Algérie par les 

concepteurs modernes   

Les deux périodes d’avant-indépendance et postindépendance, ont été caractérisées par une 

production architecturale, témoin du travail fructueux, trop peu connu, d’architectes 

modernes étrangers ayant choisi de s’installer et d’exercer en Algérie tels : le Corbusier, 

Pierre André- Emery, Marcel Mauri, Michel Luyckx, Robert Dupin, Jean Geiser, Roland 

Simounet, E.Donato, C.Marti, E.Garces, A.Soldevila, J.Rosell, J.Pla. A.Nonis, C.Screti, 

V.Franchitti-Pardo, J.M.Fleury et André Ravéreau, la liste n’était pas exhaustive. D’autres, 

de renommée internationale ont été invités par les pouvoirs publics pour édifier des 

architectures monumentales, on citera Fernand Pouillon qui a couvert le pays des complexes 

touristiques (Kersenna et Chaouche,2018), les frères El Miniawy et Oscar Niemeyer, qui a 

doté Constantine de son université. Aussi, Kenzo Tange a fait autant à Oran (complexe de 

10000 étudiants), et enfin Ricardo Boffill qui s’est attaqué à de grandes masses de logements. 

De plus, Jean Bossu, Luis Miquel, Pierre Bourlier et J. Ferrer-Laloe, Pierre Dalloz, Robert, 

Hanning Hansberger, Jean Bossu qui ont choisi de vivre et de travailler en Algérie.                                    

Cependant, il faut signaler qu’à leur époque, l’aspect le plus critiqué de l’architecture 

moderne reste sa standardisation, internationalisation et sa négligence du contexte local. Cela 

Figure 1. 8 : Le centre culturel de Dezful, 1987. 
Source : http://www.caoi.ir/
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n’a pas empêché certains d’entre eux d’en donner des œuvres contextualisées à l’instar de ; 

Fernand Pouillon ; Roland Simounet, André Ravéreau et les frères El Miniawy. Les œuvres 

construites par ces architectes ont allié à la fois un cachet localisme et moderniste, participant 

d’une volonté de doter le pays d’une architecture qui s’inspire de notre vraie architecture 

vernaculaire locale, tout en s’opposant à l’invasion des formes, des styles d’architecture 

étrangers et des nouveaux matériaux et techniques de construction, avec tout ce qu’ils 

apportent comme conceptions architecturales en contradiction totale avec la réalité locale et 

le mode de vie algérien (Vincent et du Chazaud,2015). Selon Hadj Abderrahman Bouchama 

« pour être précis, il faut aller la chercher dans les reliques du passé, les constructions 

surprenantes de certaines montagnes, les villages de « toub » du désert, voire même, les 

tombes du M’Zab, sinon dans les tentatives » (Koenig, 1980).             

Tous ces modèles architecturaux qui parsèment sur le territoire algérien possèdent un 

dénominateur commun ; ils sont l’expression d’une architecture « néo-vernaculaire » locale 

réalisée en répondant parfaitement aux besoins fondamentaux des populations modernes tout 

en tenant compte des données environnementales, socio-culturelles locales et économiques. 

L’utilisation des matériaux locaux combinés aux nouvelles techniques de construction 

modernes, d’une part pour arriver à satisfaire les besoins en confort des usagers, pour faire 

face au coût très élevé et à la commercialisation des matériaux étrangers qui accompagnent 

l’agression architecturale. Également, ces derniers reflètent un contenu culturel algérien très 

riche, dont quelques principes de l’architecture vernaculaire locale algérienne ont été 

interprétés avec une touche moderne, tout en assurant un mode de vie local et moderne à la 

fois. Parallèlement à cette liste des architectes étrangers on trouve aussi que certains 

architectes locaux ont tenté de réaliser des projets en faisant référence à l’architecture 

classique islamique, à savoir : Hadj Abderrahman Bouchama à Alger et Mered .M à 

Tlemcene, C.Petitdemange, S.Benchekmoumou.      

1.4 Roland Simounet : une pensée innovante alimentée par l’adoption des 

techniques traditionnelles          

Roland Simounet est l'une des grandes figures de l'architecture française, né en 1927 à 

Guyot, ville Ain Benian près d’Alger. L’architecte fait partie de la famille des architectes 

autodidactes qui n'ont pas eu de diplôme, et pourtant ils ont fortement marqué leur temps par 

leurs œuvres et leur personnalité (Kumiko,2011). Après des études approfondies dans des 

ateliers d’architecture, en Algérie puis en France, l’architecte a réussi finalement à avoir son 

http://www.theses.fr/060897031
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diplôme de métier en 1951. En dehors de la France, la carrière de l’architecte s’est étendue 

aussi en Europe, en Asie, en Afrique et principalement en Algérie où il a été fasciné par 

l’architecture traditionnelle maghrébine.  

En 1953, Simounet est placé comme un membre étudiant du groupe CIAM Alger « l’habitat 

pour le plus grand nombre » animé par Pierre André Emery, Jean de Maisonseul, Louis 

Miquel et Jean-Pierre Faure (Tesoriere, 2004). A cette époque, le travail de ce groupe a été 

orienté sur le thème lié aux problèmes vécus dans les bidonvilles, l’habitat précaire et illégal, 

en proposant d’étudier la cité Mahieddine située au cœur d’Alger. Dans ce contexte, le jeune 

architecte a contribué dans la réalisation des relevés des bidonvilles algérois de Mahieddine. 

L’analyse très détaillée des maisons et les enquêtes effectuées auprès des habitants de 

bidonvilles, ont permis à Simounet d’approfondir ses connaissances et de se familiariser 

avec les principes de l’habitat maghrébin et des modes de vie qui président ces espaces (voir 

Annexe A).  

A cet effet, il propose une première description de cette architecture ; je découvrais une 

architecture impulsive, où les maisons sont construites d’une façon judicieuse, intégrées 

parfaitement dans le contexte local, des espaces organisés et aménagés selon les exigences 

socio-culturelles et climatiques de la région. D’une manière générale, Simounet considère 

que les leçons acquises de l’étude et l’analyse des bidonvilles d’Alger sont très importantes 

et demeureront inspirantes et déterminantes pour les futurs projets (Kumiko, 2005). Par 

ailleurs, cette expérience a donné l’occasion à l’architecte de bien comprendre le sens, ainsi 

le secret qui réside derrière la réussite et l’apparition de ces habitations traditionnelles. Par 

conséquent, Simounet revendique une architecture plus locale « sociale », en relation étroite 

avec le contexte géographique, environnemental et culturel dans lequel elle se situe, une 

architecture que nous qualifions aujourd’hui de « située ». En d’autres termes, une 

architecture qui met en relation directe le cadre plus ancien avec les nouveaux protagonistes, 

sans contempler du principe des tables rases que faisaient certains architectes de son époque 

(Ronald, 1997).  

En Algérie, l’architecte a édifié une série de projets comme témoin sur son passage à Alger, 

Cherchell, Djemila, Timgad. Ses principes ont été souvent inspirés de l’architecture 

traditionnelle de la Casbah d’Alger et celle du M’Zab, tout en essayant de les interpréter à 

sa façon moderne (Ronald, 2017), en citant comme titre d’exemple la cité de Djenan-El-

Hasan à Alger de 1958-1961, la cité de Timgad de 1962-1972. Lors d’un entretien entre lui 
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et Virginie Picon-Lefebvre, il a exprimé l’architecture comme étant la notion liée à la 

constructibilité de l’objet architectural, où la technique appliquée doit être maitrisée avant 

de la transformer ou bien la transmettre aux d’autres générations, par exemple la technique 

universelle du mur-rideau ne peut être une meilleure solution pour construire des maisons à 

Ghardaïa, car elle ne répond ni aux valeurs structurelles de la société mozabite ni aux 

contraintes du contexte local (Ronald, 1997).   

Enfin, l’architecture de Ronald Simounet est considérée comme une pointe de transition dans 

l’histoire de l’architecture algérienne, son engouement pour l’architecture traditionnelle 

vernaculaire ancestrale ainsi que son désir de la promotion et le développement des principes 

de l’architecture moderne de son époque a fait en sorte que ses œuvres soient un témoigne 

de sa réussite aujourd’hui.     

1.4.1 De l’habitat au logement : les leçons du bidonville Mahieddine     

En 1958, Roland Simounet s’occupe du projet de la cité de transit de Djenan El Hassan, en 

périphérie d’Alger (Richard, 2000). L’architecte tente d’élaborer ce projet en alliant 

plusieurs critères à savoir : susciter des formes sociales et architecturales expressives pour 

les habitants proches des traditions rurales, trouver une méthode propre afin de transposer 

les problèmes d’organisation et d’acculturation à une trame urbaine moderne.       

L’idée de ce projet a été générée à la suite de l’étude des bidonvilles de Mahieddine, où 

l’architecte est chargé de réaliser une nouvelle cité afin de reloger les habitants de l’ancienne 

cité de Mahieddine. Basée sur les leçons tirées des relevés des maisons arabes, les logements 

de Djenan El Hassan sont inspirés des modes de vie des anciens bidonvilles, économes en 

moyens de mise en œuvre en concrétisant le « luxe de la simplicité ». Aussi, les logements 

sont intégrés dans le site naturel par une combinaison harmonieuse des courbes de niveau et 

des plateformes du projet. Par ailleurs, l’expérience de Simounet au cœur des bidonvilles de 

Mahieddine a eu un impact positif sur sa personnalité, car elle lui a appris beaucoup de leçons 

sur l’habitat spontané, ingénieux, économe de moyens et des espaces maitrisés (Roland, 

1997). Cependant, les principes constructifs appliqués par l’architecte dans la réalisation des 

logements de cette cité sont aussi inspirés des maisons arabes de la Casbah d’Alger ainsi que 

du M’Zab ; comme : l’utilisation des voûtes, des loggias, des terrasses, des portiques et des 

patios (Picard, 1994) (Fig.1.9).      
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En outre, Roland a intégré les mêmes 

principes dans la conception des 

logements de la nouvelle 

agglomération de Timgad. Grâce à 

l'esprit plein de ressources de 

l'architecte, la construction de cette 

agglomération a pu être menée à 

bien, dont l’inspiration principale 

provient des vestiges romains 

(Fig.1.10).         

1.4.2 L’intégration au site et l’approvisionnement des matériaux locaux  

Le paysage présente souvent la 4ème façade dans la majorité des projets de Ronald Simounet 

donc c’est quelqu’un qui s’intéresse beaucoup à la notion d’intégration au site et à la nature 

local et au dialogue mutuel entre le projet et les signes (lignes droites et courbées, matériaux 

locaux et textures) et le langage du paysage qui l’entoure (Ronald, 1997).     

Dans un pays en pleine crise économique, Roland Simounet a essayé de régler le problème 

de logement et du site par l’intégration d’un jeu de lumière tout en considérant les hommes. 

Ainsi, que les logements de Djenan el-Hasan ont associé en bandes horizontales parallèles 

aux courbes de niveau (Fig.1.11).   

Figure 1. 9 : Les loggias voutées. 
Source : Auteur d’après Koenig, 1980.

Figure 1. 10 : Roland Simounet, nouvelle agglomération de 
Timgad 1958, plan masse. 

Source : Kumiko, 2005.
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Egalement, le musée de Préhistoire d’Ile-de-France que Roland Simounet a exhumé d’une 

colline de Nemours, est installé dans un sous-bois aux essences variées et en dialogue direct 

avec son environnement immédiat. L’un des éléments qui donnent la force à ce projet est le 

bon choix des textures et des couleurs des matériaux. L’insertion de ce projet dans la forêt 

était l’obsession permanente de Simounet, dès qu’il découvre le site (Fig.1.12).     

Durant la carrière de Simounet, la simplicité est une caractéristique commune dans toutes 

ses œuvres architecturales. Tandis que l'utilisation de matériaux locaux avait pour effet de 

prévoir un bon vieillissement aux bâtiments, car il a appris et surtout en Algérie que les 

habitants n’ont pas le droit de réparer et d'entretenir eux-mêmes leurs constructions (Ronald, 

1997).                

1.5 Fernand Pouillon : un esprit méditerranéen nourri par la découverte du local   

L’architecte et l’urbaniste français Fernand Pouillon (1912-1986) est héritier d’une double 

ascendance Flamande et Provençale. Il était le fils d’un ingénieur de travaux publics et 

a b 

a b 

Figure 1. 11 : Le musée de Préhistoire d’Il-de-France, situé à Nemours, en Seine-et-Marne 
Source : http://www.sosbrutalism.org. 

Figure 1. 12 : a-Plan masse du projet Djenan el-Hasan ; b- Vue d’ensemble de la cité de Djenan El-Hasan, 
inséré dans le paysage de Frais Vallon. 

Source : Auteur d’après Simounet, 1997.
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entrepreneur de maçonnerie à Marseille. Le métier de son père a joué un rôle important dans 

sa formation et le début de sa carrière. A l’âge de 22 ans, Pouillon a entamé son premier 

chantier qui consistait en la construction d’un immeuble « de sept étages à Aix-en-

Provence », sans même avoir le diplôme d’architecte (Bernard, 2010 ; Tehami, 2018). 

Pouillon est apparu à une époque très mouvementée, où l’architecture passa par une période 

de transition, entre traditionalisme et aspiration moderne (Pouillon et al,1988; Fares,2012). 

Après de longues années, l’architecte a acquis une expérience solide et réussit à construire 

en Europe, en Asie et en Afrique, l’équivalant d’une dizaine de villes de quinze mille 

habitants. 

Par ailleurs, Pouillon s’est inscrit dans la pratique millénaire de composition architecturale, 

puisqu’il était très attaché à l’architecture authentique des grands bâtisseurs de la 

Renaissance (Sayen, 2014). En plus, il considère que les plus belles architectures sont celles 

qui remontent au premier temps de l’art de bâtir. De même, le nom Fernand Pouillon est 

inévitablement associé à un style d’architecture qui se matérialise par l’utilisation des 

matériaux locaux (pierre et terre) et par l’application d’une composition classique avec une 

dimension qui appelle à la monumentalité de l’objet construit (Bonillo, 2001). 

Contrairement aux adhérents du mouvement moderne, Pouillon a été connu par ses attitudes 

négatives envers l’architecture moderne de son époque. Pour lui cette architecture est une 

architecture plastique, autonome qui n’a aucun sens et aucune place dans le dictionnaire de 

l’architecture des cultures constructives. En Algérie, l’architecte a vécu durant les deux 

périodes d’avant et d’après l'indépendance. Dans un pays en plein déracinement de son 

identité locale, Pouillon a réfléchi de puiser son inspiration dans la tradition en faisant le 

retour aux principes et origines de l’architecture vernaculaire algérienne. Fernand a compris 

que, pour régler ce problème, il faut créer le premier pont qui permettra de transposer dans 

le présent des procédés anciens complètement atrophiés (Voldman, 2006).  

En effet, il a réalisé plusieurs projets sur l’ensemble du territoire algérien avec néanmoins 

une grande concentration autour de la capitale à savoir : quarante hôtels, dix ensembles 

résidentiels, des cités universitaires, des usines, des bibliothèques, des écoles, des gares, des 

aéroports, des villas, des stades. Dans les logements de trois cités d’Alger ; Diar-es-Saada, 

Diar-el-Mahçoul et Climat de France, il a opté pour la composition suivant l’ordre fermé 

avec une interprétation pittoresque (Fig.1.13 et 1.14). Toutes ses œuvres sont le témoin d’une 

tradition millénaire actualisée au cœur du siècle moderne, une architecture singulière et 
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originale qui place le respect de la nature et de la société au premier plan. Une architecture 

que l’on appelle aujourd’hui « l’architecture néo-vernaculaire ».     

   

    

 

 

 

 

1.5.1 L'architecture hôtelière de Pouillon dans l'Algérie indépendante   

Après l’indépendance, Fernand Pouillon fut invité par le pouvoir Algérien pour lui confier 

la conception et la construction de toute l’infrastructure touristique. Pouillon à qui on attribue 

l’aménagement de plus de deux millions de mètres carrés, a fait des travaux profondément 

différents de ceux de la période coloniale (Bédarida, 2012). En effet, l’architecte a investi 

tous ses efforts dans la conception des complexes touristiques et des hôtels sur tout le 

territoire algérien. Ceux-ci sont diversifiés, pittoresques, dépouillés, sobres. Ils s’adaptent 

ainsi à des contextes variés en puissant dans un répertoire vaste et intégrant des archétypes 

traditionnels sans fioritures faisant la part intéressante de l’intervention des formes nouvelles 

et de l’interprétation d’anciennes. Dans la composition des hôtels, Pouillon a travaillé 

davantage en sculpteur qu’en architecture, en remplaçant la trame linéaire par l’utilisation 

des courbes continues qui allaient de l’extérieur à l’intérieur, qui passent sur les toitures et 

a b 

Figure 1. 13 : a-La porte de la mer (Cité de Diar El Mahçoul), b-La place des 200 colonnes à Climat de France 
(Alger). 

Source : www.cmaville.org, 2017. 

Figure 1. 14 : Logements Diar-es-Saada : Eléments architectoniques traditionnels dans des façades modernes. 
Source : Auteur, 2020. 
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qui allaient dans les sols et dans les jardins (Delorme, 2001 ; Maachi Maïza, 2008). Aussi, il 

a tenté de faire un équilibre entre le bâti et le non-bâti, à travers l’adaptation d’un vocabulaire 

architectural vernaculaire ; à l’exemple des cours, des patios et des terrasses privatives, des 

arcs, des voûtes, des piscines et des jardins (Agnès, 2003). Cependant, les hôtels de Pouillon 

ont permis aux visiteurs de dépayser et découvrir la richesse et la diversité de notre 

architecture vernaculaire algérienne.      

Ses équipements touristiques à l’instar : du fameux complexe de Sidi Fredj, l’hôtel El 

Mountazah Seraidi à Annaba, l’hôtel Gourara à Timimout, l’hôtel M’Zab à Ghardaïa, l’hôtel 

les Ziyanides à Tlemcen, l’hôtel El Marhaba, Laghouat et l’hôtel de Salam à Skikda, sont 

immenses et restent d’actualité au regard de la production architecturale actuelle et surtout 

celle qui empreinte du souci identitaire et qualitatif (Zineddine, 2019) (Fig.1.15 et 1.16).     

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

b a 

Figure 1. 15 : a-Le complexe touristique Sidi Fredj (1968) ; b-Vue sur d’hôtel M'Zab, Ghardaïa. 
Source : Auteur, 2014 ; 2017.

Figure 1. 16 : a- La terrasse et la piscine de l’hôtel El-Montazeh à Seraidi, Annaba, 1967 ; b- Hôtel les 
Ziyanides à Tlemcen, 1970. 

Source : Auteur , 2015,2017.
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1.5.2 L'aspect conceptuel dans la démarche architecturale de Pouillon   

La démarche architecturale Pouillonienne est basée sur une variation de principes et 

concepts, sans chercher à être exhaustifs, on va discuter toutefois en détail quelques points 

importants dans ce qui suit :        

 Le retour à la nature et l’intégration au site    

Pouillon est fortement influencé par les gestes du passé en combattant pour créer son propre 

style d’architecture. Une architecture qui est assez souvent liée à son contexte local aussi 

bien physique, géographique que topographique (Richeux, 2017 ; Barazzetta, 2017). Cela se 

voit nettement dans la plupart de ses œuvres, que l’on trouve souvent en dialogue avec leur 

environnement immédiat. De ce fait, ce qui caractérise vraiment les attitudes de Pouillon est 

l’inscription du projet dans son contexte d’une manière qui semble instinctive (Sayen, 2014). 

Avant la conception de chaque projet, l’architecte visitait le terrain afin de prendre 

connaissance de la nature de sa morphologie, topographie et les données météorologiques 

du site qui sont aussi très importantes pour lui. En effet, il suffit de regarder le profil du 

complexe hôtelier de la Corne d’or à Tipaza ou celui de l’hôtel El Mountazah à Annaba pour 

comprendre comment le site détermine les solutions architecturales chez Pouillon.     

 La répétition savante des traditions vernaculaires et le refus du style 

international 

Pouillon mentionna que ses rapports avec l’architecture sont liés à la tradition vernaculaire 

des anciens peuples, dont il trouvera l’authenticité susceptible de ressources permettant de 

fonder les bonnes démarches dans la majorité de ses projets (Huet, 1996). Aussi, ces 

traditions sont capables de l’aider pour résoudre les problèmes de logements et trouver les 

meilleurs remèdes pour sortir de la crise de l’architecture moderne. De plus, Pouillon est 

profondément convaincu que l’architecture est une longue chaîne dont il ne doit perdre aucun 

anneau (Gruet et al, 2013).           

En Algérie par exemple, l’architecte a été très fasciné par la beauté et l’harmonie de 

l’architecture traditionnelle algérienne de la Casbah d’Alger, où se mêlent l’architecture 

Ottomane et Andalouse avec le site, la société et le climat, en créant un tableau artistique 

dans le paysage de la ville d’Alger. Pendant les années 50 ans, il a décidé de donner un libre 

court à son imagination en apportant à ce pays de nouvelles réponses aux questions liées à 
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l’aménagement des villes et la construction des logements de masse, tout en concevant la 

spécificité de chaque région. Ainsi, des quartiers entiers ont été conçus par cet architecte 

comme : la cité de Diar-es-Saada, de Diar-el-Mahçoul et de Climat de France, où le respect 

du style architectural mix a été sa priorité. La composition des trois cités allie et associe à la 

fois le modernisme des modèles standards (la tour, la cloche) à la touche arabo-musulmane 

et aux aspects traditionnels de la Casbah d’Alger (le portique, le moucharabieh, le patio, les 

encorbellements, les ruelles, placettes, escaliers) (Pouillon, 1968). Est-il utile en conclusion 

de dire que les trois raisons essentielles qui ont donné une grande réussite aux principes 

architecturaux de Fernand Pouillon sont les suivants :      

- la première, est son contrepied aux principes de l’architecture moderne, universelle 

monotone, projet-type, orthodoxe et antithèse (Tehmi et Anouche, 2017) ;   

- la seconde, est son grand amour de se référer aux architectures du moyen âge, à l’islam, 

à des rives espagnoles, aux empires abbassides (Dubor, 1986) ;       

- et finalement, l’esprit néo-vernaculaire intelligent et très vaste de l’architecte qui l’a 

poussé à réunir les deux raisons mentionnées précédemment.       

 La durabilité dans l’architecture de Fernand Pouillon   

Pouillon se préoccupait de l’impact de ses projets sur l’environnement bâti et local ainsi que 

sur ses occupants, même si on ne parlait pas encore de durabilité à l’époque (Cruet, 2018). 

De ce fait, les trois piliers de la durabilité sont présents dans son architecture : le respect et 

la préservation de l’environnement s’expriment par la bonne orientation des pièces de 

chaque construction en prenant en considération l’ensoleillement et le vent et l’utilisation 

des matériaux nobles et durables (la pierre de taille et la brique de terre cuite). Aussi, 

l’interprétation des stratégies socio-culturelles traditionnelles et durables, par amour du 

peuple pour lequel il construit, Pouillon voulut être toujours un architecte social. Enfin 

l’économie dans la construction, généralement l’architecte se soucie toujours de construire 

vite, bien et à moindre coût (Pouillon, 1964), sans omettre le confort et l’esthétique pour les 

habitants et sans contrainte sur le développement économique.                                                 

 Le recours aux matériaux et techniques constructives locales     

L’architecture de Pouillon est une combinaison des systèmes constructifs simples et 

ingénieux. L’architecte opte plus pour l’emploi des matériaux de construction anciens, 
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locaux et avantageux, tels que la pierre, la terre cuite, la brique de terre cuite, les tuiles, le 

bois et le grès qui ont fait leurs preuves au cours des siècles passés.   

La construction du Palais de terre cuite à Marseille était pour Pouillon l’occasion pour 

démontrer les probabilités et l’infinie variété d’utilisation de ce produit, tout en approuvant 

sa grande capacité à résister, tant à la traction qu’à la compression. Aussi, ce matériau permet 

d’éviter les coûts supplémentaires d’enduit et d’entretien que présentent les constructions en 

béton armé. Dans ce projet, Pouillon a essayé également d’expérimenter des nouveaux 

systèmes et techniques constructives, à savoir, les nouveaux systèmes de plancher à base de 

terre cuite, les cloisons en briques porteuses et des voûtes-charpente.      

A l’hôtel d’El-Montazeh à Annaba, l’architecte a développé un système constructif plus 

particulier dont le béton armé a été utilisé sauf dans la réalisation des voiles et quelques 

espaces et poteaux. Par contre les murs extérieurs sont en pierre, et à l’intérieur, il a choisi 

de décorer l’édifice par le bois afin d’assurer l’ambiance qui reflète l’image de la maison 

mozabite mais dans un contexte beaucoup plus modernisé. Quant à la construction de l’hôtel 

de Laghouat Pouillon a combiné entre plusieurs matériaux à savoir la pierre jaune chaude, 

la terre cuite et le béton. Parfois, il fait appel à l’enduit à la chaux quand il a besoin 

d’enchaîner les grandes parties ou bien réaliser des grandes structures.   

 

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, dans la construction des murs de trois logements à Alger, Pouillon a mis au 

point un système constructif original très économique, qui favorise la stabilité grâce à 

l’entrecroisement des pierres et des briques pour former les murs et les cloisons. A cet effet, 

Figure 1. 17 : Coupe qui montre le système constructif de Pouillon 
Source : Sayen, 2014. 
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les murs des façades externes de ces bâtiments sont considérés comme des murs porteurs 

construits en pierre de taille, tout en utilisant la technique de pierre à joint sec dans sa liaison. 

Ce matériau a été utilisé par l’architecte vue sa densité, durabilité et sa capacité à abaisser 

les grandes fluctuations de la chaleur à l’intérieur des espaces. De plus, Pouillon a pensé à 

ajouter un autre mur en brique de terre cuite dans la face interne des logements, tout en 

laissant un vide de lame d’air entre les deux murs (Tehmi et Anouche, 2017). Egalement, il 

a opté pour la brique creuse pour la réalisation des cloisons de distribution (Fig.1.17).  

1.6 André Ravéreau : une démarche néo-vernaculaire associant la tradition et la 

modernité 

A l’âge de 15 ans André Ravéreau a choisi de quitter le collège pour rejoindre l’école des 

beaux-arts de Rouen dans la bronche d’architecture. Après deux ans, il a entamé ces études 

d’architecture à l’atelier d’Auguste Perret à Paris, car à l’époque il n’existe pas d’écoles 

d’architecture en France. En 1949, Ravéreau est parti en Algérie pour chercher un travail, en 

accompagnant son ami à Ghardaïa. Le voyage de Ghardaïa constitue un point de transition 

dans sa vie professionnelle, en le conduisant à un changement global dans sa vision envers 

son métier. En fait, l’architecte était très séduit par la beauté de l’architecture mozabite avant 

même d’en faire l’analyser. Dès le premier contact avec le site de Ghardaïa, il a eu l’intuition 

que les constructions possèdent un équilibre et une esthétique extraordinaire qui n’a jamais 

vu dans les autres villes du monde (Ravéreau, 1981, 2003).  

Après des études approfondies dans le domaine de l’architecture vernaculaire traditionnelle 

à Rouen, Ravéreau a choisi de porter son sujet de diplôme sur l’habitat vernaculaire de la 

Normandie. Une fois que l’architecte ait obtenu son diplôme d’architecture, il a été engagé 

dans une activité professionnelle qui le mènera autour de la Méditerranée. En Grèce d’abord 

où il a réalisé son premier projet (Fig.1.18), des logements, puis en Algérie où il a passé la 

majeure partie de sa carrière, et enfin au Mali, où il réalisera un bâtiment qui lui vaudra le 

prix de l’Agha Khan, il s’agit d’un centre de santé à Mopti construit entre 1970-1974 

(Fig.1.19).     

En effet, le travail de Ravéreau est l’un des plus remarquables dans la perspective d’une 

« architecture située ». Egalement, c’est un véritable travail de créateur engagé dans les 

conditions techniques, socio-culturelles et économiques de son époque, une œuvre « néo-

vernaculaire ». 
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1.6.1 L’atelier du désert : une contribution pour la promotion de la vallée du 

M’Zab 

Durant, l’an 1965, Ravéreau a été sollicité par le ministère de l’Information et de la Culture 

d’Algérie pour devenir l’architecte en chef des monuments historiques. Aussitôt nommé, il 

a réfléchi à créer à Ghardaïa un premier atelier du ministère en 1970. Cet atelier a été 

spécialement implanté pour le classement de la vallée du M’Zab et la mosquée de Sidi Okba. 

Cependant, l’atelier a été chargé de la collecte des informations nécessaires sur tous les 

monuments historiques et les maisons réparties sur la vallée du M’Zab, dont le but est d’en 

constituer un fond documentaire graphique et photographique qui constituera une base pour 

toutes les opérations effectuées sur ces derniers.   

Entre 1974-1976, Ravéreau a décidé de créer un deuxième atelier sous le nom de 

l’établissement saharien d’architecture, d’urbanisme et d’environnement dont le but de 

permettre aux jeunes architectes ou étudiants en architecture d’acquérir une rapide et 

profonde connaissance pratique et matérielle des maisons traditionnelles et d’assister aux 

chantiers de restauration de ces dernières, à divers stades d’avancement des travaux (El-

a 

b 

Figure 1. 18 : Projet de logement dans un village en Grèce. 
Source : Baudouï et Potié, 2003. 

Figure 1. 19 : a-Centre de santé de Mopti, b-coupe sur les portiques et la cour. 
Source : https://2.bp.blogspot.com/ 
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Wakil,2016). Par la suite l’atelier fut chargé d’accueillir des jeunes architectes récemment 

diplômés de l’Italie, de la France, de Belgique et de Suisse, afin de les initier au système 

constructif du M’Zab (Caue, 2006). Ceux-ci ont aussi participé à la réalisation de tous les 

projets de Ravéreau à Ghardaïa. Actuellement, l’atelier reconvertit en l’Office de Protection 

et de Promotion de la Vallée du M’Zab (OPVM) tente, sans relâche, tant bien que mal, de 

poursuivre la mission de l’atelier d’André Ravéreau. Aussi, l’OPVM se charge d’étudier et 

de superviser les dossiers d’architecture et d’urbanisme qui sont obligatoirement soumis à 

son appréciation.   

1.6.2 De l’architecture internationale à l’habitat vernaculaire mozabite     

Ravéreau a voyagé partout dans le monde et il a édifié dans plusieurs pays, mais sa mémoire 

est restée toujours attachée et fidèle à la terre mozabite, car il était très fasciné et envouté par 

la beauté et la splendeur de cette architecture vernaculaire de M’Zab et surtout par les 

surfaces dépouillées, les courbes, les arcs et les voûtes avec le peu de géométrie qu’ils 

contiennent (Ravéreau, 2004 ; Bertaud du Chazaud et Rarvéreau, 2007).        

Selon l’architecte, les maisons mozabites ont répondu à tous les besoins de la société, car ils 

ont réussi à trouver les meilleures solutions qui leur permettent de s’adapter aux 

perturbations du site et du climat. Leur architecture n’est pas du tout géométrique, mais au 

contraire elle a obéi aux exigences du relief et à l’environnement local. En effet, les 

mozabites ont réfléchi à intégrer une architecture fluide organique qui se mélange avec la 

beauté du site pour créer un tableau artistique très fascinant (Baudouï et Potié, 2003).  

Par ailleurs, le potentiel expressif et technique de l’architecture du M’Zab a largement 

inspiré Ravéreau dans son travail, où il a essayé d’interpréter quelques origines, principes et 

éléments de celle-ci dans ses réalisations modernes (Henriett et al, 1986 ; Giancarlo et al, 

1996), à savoir : l’hôtel des postes, la villa d’un ami mozabite le docteur M, une autre villa 

traditionnelle est sophistiquée dans la palmeraie de Beni Izguen et les logements de Sidi 

Abbaz (Fig.1.20, 1.21). Ces projets démontrent le talent de Ravéreau à conserver 

généralement la forme, non pas par le choix formel, mais plutôt par la prise en compte de 

l’ensemble des contraintes liées au site, aux traditions, au climat pour inscrire le projet 

d’architecture dans l’épaisseur d’une culture, qui régissent l’organisation de la construction.  
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1.6.3 Une architecture durable ancrée dans la tradition, guidée par 

l’utilisation des systèmes constructifs passifs   

Les projets de Ravéreau questionnent l’essence d’une architecture néo-vernaculaire, 

écologique et durable. Ces principes précurseurs intègrent les notions de souci de 

l’environnement, de respect du site et climat, de l’humain et la culture et d’économie de la 

mise en œuvre, répondraient aujourd’hui au terme de durabilité. A cet égard, Bertaud du 

Chazaud et Maya Rarvéreau ont affirmé que les principes réfléchis par Ravéreau sont 

certainement en avance sur son temps, ils engouent institutionnellement un exemple concret 

pour le développement durable (Bertaud du Chazaud et Rarvéreau, 2007).         

Par ailleurs, André Ravéreau a opté toujours à une démarche soucieuse d’exploiter les 

ressources locales. A cet effet, il redécouvre l’emploi des matériaux traditionnels et bon 

marché (pierre et terre) (Baudouï et Potié, 2003), car il est convaincu qu’il n’y a pas d’autres 

issues mieux que ceux-ci, économiquement et durablement parlant, pour construire de belles 

architectures néo-vernaculaires. Egalement, l’architecte a toujours essayé d’adopter ces 

matériaux traditionnels et les rendre compatibles avec les exigences de son époque, en les 

a b 

b a 

Figure 1. 20 : a-La maison d’André Ravéreau dans la palmeraie de Beni Izguen ; b-Les habitations de Sidi 
Abbaz.  
Source : L’auteur,2017.http://www.aladar-assoc.f, 2020. 

Figure 1. 21 : a-L'hôtel de poste ; b-Vue d'ensemble de la villa de Docteur M. 
Source : Auteur, 2020,2017. 
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combinant avec les nouveaux matériaux de construction (parpaing, ciment et béton). Et 

parfois même, il invente des nouveaux systèmes constructifs tels que le mur masque qu’il a 

utilisé pour la première fois dans la construction de l’hôtel des postes à Ghardaïa.  

1.7 Les frères Hani Hassan et Abdel Rahman El-Miniawy : du vernaculaire au 

néo-vernaculaire       

Hani Hassan et Abdel Rahman El Miniawy, sont deux architectes égyptiens ambitieux et 

brillants dans le domaine de l’architecture néo-vernaculaire. Abdel Rahman étant un diplômé 

de l'E.P.A.U d’Alger, alors que, Hani a eu l’occasion de décrocher une bourse en Allemagne 

pour aller continuer ses études supérieures et cela après l’obtention de son diplôme 

d’ingénieur en architecture de la faculté des beaux-Arts de l’université du Caire. En 1969, 

l’architecte a décidé rapidement de quitter ses études supérieures pour rejoindre le champ 

d’application en Algérie et en Egypte, avec son frère Abdel Rahman et son père spirituel 

Hamdi Diab (Salama, 2001a).                 

Il est significatif de noter que les concepteurs faisaient partie d’une grande équipe 

d’architectes étrangers qui ont choisi de vivre et de travailler en terre algérienne. Les frères 

El-Miniawy y ont donc réalisé beaucoup de projets et plus particulièrement dans le sud 

algérien. Il faut mentionner que ces architectes devraient régler les problèmes architecturaux 

impliquant la production du logement de masse, et d’aller au-delà des simples interventions 

dans le processus de conceptions pour loger une large population. Pour se faire, leur 

approche de conception a été essentiellement influencée par les considérations qu’ils avaient 

choisies, dès le début, pour résoudre ces problèmes ; entre autres :     

- S’impliquer dans le processus sophistique de revivre l’identité en faisant un recours à des 

typologies architecturales authentiques et transgresser la démarche folklorique 

faussement culturelle d’ornement des façades (Bekkouche, 2011) ;   

- Créer un rapport entre la société algérienne et les espaces architecturaux et urbains en 

s’appuyant sur des pratiques de construction vernaculaires.  

Cela signifie qu’ils interprètent consciemment les éléments et les motifs architectoniques 

sahariens, puis ils tentent de les mélanger avec des types et des techniques nouvelles, dont 

le but majeur est de trouver des solutions satisfaisantes pour la société moderne et rechercher 

l’image de la conception néo-vernaculaire (Bellal, 2010).          
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En 1989, les frères El Miniawy sont rentrés définitivement en Égypte, en important avec eux 

leur expérience accumulée de deux décennies dans le désert algérien. A cet effet, les 

architectes ont commencé à appliquer les mêmes principes dans la recherche d’une identité 

arabo-égyptienne. Il faut souligner que les architectes ont librement pratiqué leur métier 

d’architecture à leur propre façon, étant donné qu’à cette époque il n’y avait pas beaucoup 

d’architectes qui s’intéressent au développement d’une nouvelle vision régionale et locale. 

Pour cela, les architectes ont pensé à mettre en place des éco-stratégies vernaculaires dans 

l’implantation et l’emplacement d’une architecture communautaire (Alary et al, 2012 ; El 

Miniawy et al, 1990). La vision de ces architectes humanistes porte sur la construction des 

bâtiments au plus bas coût en se basant tant sur l’utilisation des matériaux locaux, légers et 

extraits sur place, en raison du manque de mécanismes de transport modernes dans les 

régions dans lesquelles ils construisent, que sur la mobilisation des ressources humaines 

locales dans les chantiers de construction. Ces principes sont presque proches à ceux 

appliqués par Hassan Fathy. Cette vision a été concrétisée dans plusieurs projets pour ne 

citer que quelques une : le projet d'agrandissement urbain d'Assouan et d'Obour, le 

développement du quartier Manshey et Nasser au Caire et la construction du musée 

Danshaway pour commémorer la mémoire des martyrs, le tombés dans l’incident de 

Dinshaway, et peut-être le plus important, a été le projet Nasiriyah. 

1.7.1 Philosophie et concepts d’El Miniawy au sud de l’Algérie et en Egypte      

Les architectes El Miniawy ont souvent sanctifié la trilogie du lieu, temps et homme surtout 

dans le Sahara où ils construisaient le plus. Ces trois piliers faisaient la philosophie, la 

logique et les concepts appropriés par les architectes dans leurs œuvres que ce soit en Algérie 

ou bien en Egypte. Cette philosophie a été utilisée par ces architectes pour lancer des 

dynamiques sociales positives dans les quartiers défavorisés et redonner confiance à des 

populations déracinées et démunies et lutter contre la pauvreté (Boumedien, 2019). 

Cependant, les concepteurs ont simplement su gagné la confiance des gens et de l’Etat pour 

lequel ils travaillent, et cela par leur style de conception qui consiste en la restitution de 

l’esprit de la construction arabo-musulmane, comme une sorte de citation et d'employer des 

fondements et du vocabulaire architectural et urbain local dans un langage renouvelé et non 

nouveau qui porte avec lui le passé rénové. Egalement, ils ont bien préservé les anciennes 

habitudes de la population soufie en respectant leur culture et leur coutume afin de leur faire 

ressentir à l’aise et chez eux à travers cette nouvelle conception.       
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Enfin les architectes étaient très conscients que la rupture avec les techniques de construction 

traditionnelles est une erreur fatale qui peut entraîner des tragédies environnementales, 

sociales et économiques catastrophiques. En ce sens, ils ont tenté d’humaniser l'architecture 

et de faire participer les habitants de chaque région dans les travaux comme ouvriers 

employés par les entreprises de réalisation, en convainquant les administrations de travailler 

avec les  entrepreneurs locaux au lieu d’appeler les grandes entreprises de réalisations qui 

imposent des styles et des coûts exorbitants. L’implication de la main d’ouvre locale permet, 

selon les architectes, de construire des projets d'une manière compatible avec le milieu 

naturel et les ressources locales et à moindre coût. Ainsi, une compatibilité complète entre 

l’homme, le temps et le lieu est réalisée.    

1.7.2 Le passage de l’habitat individuel au logement collectif    

Pour commencer, les architectes El Miniawy sont partis des fondements de Hassan Fathy 

qui consistent à procéder au préalable à des recherches, des observations et analyser les 

principes relatifs à l'organisation des maisons traditionnelles arabes et mener des enquêtes 

sociales et économiques approfondies et complètes dans le contexte auquel on construit. 

Aussi, ceux-ci sont basés sur des rencontres avec les habitants pour étudier leurs traditions 

culturelles, leurs modes de vie et leurs besoins spatiaux et évaluer ainsi leurs attentes en 

fonction des disponibilités budgétaires. En effet, ce principe se considère comme une 

solution viable pour se confronter aux défis du passage de l’habitat individuel au logement 

collectif, et afin que la nouvelle conception soit à la mesure et en harmonie avec 

l’environnement local et les exigences des réalités socio-économiques.    

Les logements du village expérimental de Madher sont les premières constructions réalisées 

par les architectes en 1975 à M’Sila, dans le cadre de l’opération des 100 villages agricoles 

de la révolution agraire qui avait pour but de stopper l’exode rural des habitants vers les 

grandes zones urbaines (Snelder, 1983 ; Kebaili, 2006 ; Abbou, 2014 ; Ghaffour, 2014). Les 

architectes ont proposé des conceptions réellement adaptées et respectant les spécificités 

locales de différents ordres ; écologique, socio-économique et culturelle de cette population 

d’origine nomade. Ils ont aussi opté pour l’utilisation de quelques techniques traditionnelles 

de la région comme : l’utilisation des blocs de terre stabilisée fabriquées sur place des 

maisons surmontées de voûtes cylindriques et enduites au plâtre et le regroupement des 

maisons en unités de quatre autours d’une cour ouverte pour permettre aux femmes de 

communiquer en totale intimité (Fig.1.22). Cependant, toutes ces stratégies ont été les plus 
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économiques trouvées dans cette région. Lesquelles ont adopté le but d’adapter les 

logements aux conditions climatiques arides rigoureuses de l’environnement local de 

M’Sila, tout en répondant aux besoins des habitants.      

Par ailleurs, les frères El Miniawy ont été aussi chargés par la conception des 400 logements 

sociaux à Oued Souf en 1981. Dans ce projet, les architectes ont tenté de concevoir des 

habitations verticales et conformes aux normes imposées par la société soufie, en se basant 

ainsi sur des enquêtes sociales et des analyses approfondies des qualités architecturales 

spécifique des anciennes maisons soufies (Salama, 2001b). Conformément à la tradition 

locale, les espaces de chaque logement ont été placés autour d’un patio central, ce qui a 

abouti à un environnement résidentiel visuellement attrayant et efficace. Egalement, le toit   

de chaque unité a été couvert par des coupoles pour assurer des meilleures conditions de 

ventilation naturelle à l’intérieur de ces derniers (Fig1.23). 

Quant aux 200 logements d’Ouled Djellal, Biskra construit en 1988, ceux-ci ont été destinés 

à une population démunie, provenant de petites colonies du désert (Fig.1.24). Cependant, 

cette population, comme n’importe quelle région de l’Algérie, a des coutumes, des pratiques 

et des modes de vie en adéquation avec les conditions environnementales locales (Berghout, 

Figure 1. 22 : Les logements du village de Madher en construction, avec leurs voûtes appropriées pour les 
toits ; Vue d'une cour. 

Source : Noweir, 1983.

Figure 1. 23 : Vue générale de 400 logements à El Oued.  
Source : Auteur, 2019. 
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2019). Pour cette raison, les architectes ont réfléchi d’impliquer certaines stratégies 

observées dans les anciens villages dispersés dans les régions désertiques à titre d’exemple :    

- Les logements sont entièrement construites à partir de matériaux locaux (la pierre de 

gypse pour la structure porteuse), les pièces de chaque unité sont agencées autour d’une 

cour et couvertes par des dômes et des voûtes pour assurer la ventilation et l’éclairage 

naturel. 

- Les hauteurs des bâtiments sont limitées à deux niveaux seulement car les habitants, ne 

sont pas habitués à vivre dans des immeubles de grande hauteur et pour assurer une 

intégration parfaite dans l'environnement existant.      

  

Conclusion  

Dans ce chapitre nous avons abordé, en premier lieu, la question de la remise en cause de 

l’architecture moderne internationale et le retour à la tradition locale. De nombreux 

architectes avancent l’idée selon laquelle les aspects locaux de l’architecture vernaculaire 

peuvent rejoindre les nouvelles techniques de l’architecture moderne afin de développer des 

constructions confortables et respectueuses de l’environnement.       

Au sein de ces débats, deux tendances sont apparues comme réponse à l’échec des principes 

d’architecture moderne. La première est vernaculiste conservatrice développée par Hassan 

Fathy et Abdelwahed Alwakeel. Laquelle a été fondée sur une expression régionaliste qui 

consiste à imiter absolument certaines formes et motifs traditionnels, puis les réintégrer dans 

la production des nouveaux bâtiments modernes, dans le but de maintenir une continuité 

historique et exprimer une identité locale. En revanche, la deuxième tendance, néo-

vernaculaire est celle qui met l’accent sur la conciliation de la tradition et l’innovation. 

Figure 1. 24 : 200 logements d’Ouled Djellal, les unités sont conçues comme une transition entre l'habitat 
rural et l'habitat urbain. 

Source : Auteur, 2019.
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L’objectif de cette architecture est de faire émerger des constructions à partir de leur 

contexte, en utilisant principalement des matériaux et des techniques locales. Egalement, 

l’architecture néo-vernaculaire participe à la mobilisation des dynamiques très localisées et 

recycle certains nombres de symboles qui ne sont jamais déconnectés de l’environnement 

local.       

Dans le deuxième volet de ce chapitre, nous avons constaté que nombreux architectes se sont 

concentrés sur l’interprétation des aspects spécifiques de la tradition des pays pour lesquels 

ils construisaient, chacun à sa manière. Ces architectes ont tenté d’impliquer les meilleures 

techniques, matériaux, méthodes et symboles vernaculaires dans la reproduction des 

constructions modernes qui s’adaptent au paysage et à l’environnement local. Ainsi, ils 

assurent aux communautés locales de bonnes conditions de vie pour surmonter les problèmes 

des bâtiments standards mis en évidence par la crise de l’architecture moderne.           

Par conséquent, le troisième volet de ce chapitre, nous a permis de porter un regard sur la 

naissance et le développement de l’architecture néo-vernaculaire en Algérie. Autrement dit, 

les conclusions tirées de ces expériences démontrent que certains concepteurs modernes tels 

que : Roland Simounet, Fernand Pouillon, André Ravéreau et les frères Hani Hassan et 

Abdel Rahman El-Miniawy ont tenté de proposer des alternatives aux problèmes de 

logement de masse. Ces concepteurs ont interrogé les principes proposés par l’architecture 

moderne qui leur semblent mal appropriés à notre pays en proposant l’interprétation des 

éléments et principes de l’architecture vernaculaire algérienne de manière innovante dans la 

pratique moderne. Le but principal de ces architectes est d’implanter des projets qui 

s’adaptent parfaitement à leur contexte local tout en fournissant des constructions 

confortables et abordables à la majorité des gens. 

En somme, les forces de la mondialisation, ces dernières années, continuent d'avoir un 

impact sur la tradition et l'environnement local et une transition vers une approche 

vernaculaire contemporaine et durable est aperçue plus que nécessaire par les chercheurs. 

Pour cela, le chapitre suivant explorera en détail la relation entre l’architecture néo-

vernaculaire et vernaculaire contemporaine.         
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CHAPITRE II : VERS UNE REINTERPRETATION DE L’ARCHITECTURE 

NEO-VERNACULAIRE AU VERNACULAIRE CONTEMPORAINE : UNE 

ALTERNATIVE POUR UNE CONSTRUCTION EN HARMONIE AVEC 

L’ENVIRONNEMENT LOCAL 

Introduction   

Les dernières décennies ont été témoins d'une prolifération de manifestations contre une 

variété d'événements mondiaux et locaux, telles que la mondialisation, la crise énergétique 

et la dégradation massive de l’environnement bâti et extérieur. Celles-ci ont été engendrées 

par l’émergence d’une série de nouveaux matériaux de construction standards. À cet égard, 

toutes ces questions relèvent des débats sur l’avenir de l’architecture en commençant à 

s’intéresser davantage à la notion de la réinterprétation de l’architecture néo-vernaculaire 

pour développer une architecture vernaculaire contemporaine et durable, comme réponse 

aux enjeux environnementaux. Dans cette perspective, ce chapitre abordera quatre axes 

principaux : De prime abord, nous entamerons par une réflexion relative à la notion et aux 

spécificités de l’architecture vernaculaire contemporaine à partir d’une étude 

bibliographique des ouvrages interdisciplinaires de certains théoriciens abordant cette notion 

d’une manière significative. Aussi, cet axe affiche une matrice de conceptions qui mêlent les 

stratégies passives extraites de l’architecture vernaculaire aux innovations technologiques 

lancées par l’architecture contemporaine. Dans un second temps, nous verrons que pencher 

sur la corrélation de l’environnement local à l’architecture contemporaine est nécessaire en 

tant que préoccupation mondiale au cours des dernières années. Pour cela nous avons décrit 

le besoin d’intégrer la durabilité dans la façon dont nous vivons, agissons et construisons à 

travers une discussion détaillée du concept et des philosophies, des piliers, des principes et 

des objectives de celle-ci. Dans cette continuité, nous tâcherons de déceler de la manière la 

plus spécifique les interactions étroites des bâtiments vernaculaires avec les alternatives de 

la durabilité qui ont donné du sens à l’architecture vernaculaire durable. Dans un troisième 

temps, les deux axes seront suivis par l’évocation des stratégies environnementales jugées 

plus efficaces et moins dégradantes de l’environnement local, et comment les architectes 

contemporains l’ont impliqué dans les différentes substances de l’espace contemporain afin 

de favoriser la naissance des conceptions vernaculaires contemporaines confortables. Enfin, 

nous aborderons la question de la réinterprétation de l’architecture néo-vernaculaire dans le 

développement d’une architecture vernaculaire contemporaine.      
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2.1 L’architecture vernaculaire contemporaine : entre savoir-faire et nouvelles 

technologies 

Au début du XXIème siècle la population mondiale a dépassé les 7,7 milliards d'habitants, 

dont la majorité entre eux habite dans des constructions standards qui exigent l’utilisation 

des moyens mécaniques de climatisation, de chauffage et d’électricité afin d'améliorer les 

conditions de vie (Vellinga et al, 2007). Désormais, les pays du monde entier se sont 

retrouvés face à plusieurs perturbations entraînées par l’introduction de ces services 

industriels qui ont poussé à une surconsommation des ressources non renouvelables (pétrole 

et gaz), qui arrivent presque à l’épuisement.           

Néanmoins, il semblait à certains architectes qu’il existe des alternatives permettant de sur 

dépasser ce problème, juste à travers un équilibre entre l’architecture vernaculaire locale et 

la nouvelle architecture contemporaine. C’est par le biais d’un dialogue international que les 

architectes arrivent à une ouverture d’esprit sur les constructions mondiales et qu’ils peuvent 

faire revivre les anciennes techniques vernaculaires tout en intégrant les nouveaux systèmes 

performants de l’architecture contemporaine. Par conséquent, le développement des 

traditions vernaculaires locales soient essentielles pour une bonne gestion des ressources non 

renouvelables, améliorer le confort de l’usager, réduire les impacts négatifs que 

l’architecture a eu sur l’environnement, mais aussi relever le défi des futures constructions 

à travers le monde (Hui et Xiaomin, 2012).      

Dans cette optique, Richards explore comment les principes vernaculaires ont été transmis 

comme antidote aux préjudices perçus du modernisme. L’enjeu est de créer une nouvelle 

architecture vernaculaire contemporaine qui se concentre sur l’application des méthodes de 

construction traditionnelles ; telles que : l’utilisation des matériaux locaux, l’encrage au sol 

et l’insertion dans le paysage. (Al Haroun, 2015). Paradoxalement, l'association des 

nouvelles technologies de l’architecture contemporaine aux meilleures stratégies passives de 

l’architecture vernaculaire peut indiquer des recommandations de conception qui peuvent 

être reproduites non seulement comme un geste de respect envers la tradition ancestrale. 

Mais aussi pour sa valeur essentielle consistant à fournir à chaque région des bâtiments 

sensibles au climat, respectueux de l’environnement, de la société, des bâtiments 

confortables et économes en énergie, qui sont des aspects essentiels de l’architecture 

vernaculaire contemporaine (Vissilia, 2009 ; Al-Jokhadar et Jabi, 2016) (Fig.2.1).             

https://synonyms.reverso.net/synonyme/fr/entra%C3%AEn%C3%A9
https://synonyms.reverso.net/synonyme/fr/n%C3%A9anmoins
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Fréquemment, la notion d'architecture vernaculaire contemporaine est une approche cruciale 

qui a interpellé plusieurs chercheurs, qui tentent de comprendre comment la tradition peut 

fusionner avec la technologie pour créer de nouvelles formes hybridées et adéquates à 

l’environnement local, dont nous avons besoin aujourd’hui (Punpairoj, 2013). Cette idée a 

été soutenue par Lim et Beng qui ont présumé que la langue vernaculaire contemporaine est 

un développement dynamique de la direction architecturale qui a pour but de relever les défis 

de la mondialisation dans une vision différente des tendances et des changements (Lim et 

Beng, 1998). Ils soulignent aussi que cette architecture se développe consciemment grâce 

aux efforts des architectes contemporains qui tentent souvent à découvrir les réponses 

uniques d’une tradition particulière au climat et à l’environnement local, et ensuite de choisir 

les meilleurs techniques à impliquer dans la création des nouvelles formes (Hosseini et al, 

2014). Gissen ajoute qu’il est très nécessaire de tourner vers les anciennes constructions pour 

chercher les meilleures méthodes sur la façon de construire durablement notre avenir 

(Gissen, 2003).   

Le célèbre architecte Jorn Utzon affirme que l’architecture vernaculaire offre des 

enseignements présupposant dont l’architecture contemporaine a besoin de retirer et 

d’appliquer dans la construction des projets efficaces. L’architecture vernaculaire qui a été 

toujours, le produit de son époque et de son lieu, pourrait être aussi aujourd’hui la source 
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Figure 2. 1 : Schéma explicatif du processus suggéré pour la réalisation d’une conception vernaculaire 
contemporaine à travers le monde. 

Source : Auteur, 2017.
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d’inspiration de nombreuses architectes modernistes. À ce propos, il souligne que l’analyse 

des architectures réalisées dans le passé nous laisse spontanément apprécier l’intelligence 

des solutions proposées par les indigènes pour dépendre aux conditions où elles étaient 

créées (Salman Al-Zubaidi, 2007).    

Par ailleurs, l’architecture vernaculaire contemporaine recherchée actuellement ne consiste 

pas à recopier nostalgiquement les formes du passé, mais plutôt, encourager la transportation 

des aspects physiques et techniques pertinents fournis par l’architecture vernaculaire, et qui 

expriment une sensibilité contemporaine envers l’environnement local (Creangă et al, 2010). 

Dans ce contexte, Amílcar Herrera met en évidence ce point en insistant sur la nécessité 

d’analyser les bâtiments vernaculaires avant de penser à extraire les solutions originales qui 

peuvent s’appliquer aux ressources disponibles actuellement (Ferreira, 2014). Cette nouvelle 

architecture devient donc nécessaire pour couvrir les manques de l’architecture 

contemporaine, tout en favorisant l’aspiration durable des architectes à fournir des formes 

adaptatives au contexte régional.       

Sur les pas de la technologie écologique, et au-delà de la nécessaire harmonisation visuelle 

du bâti avec son environnement, l’emploi des savoir-faire et des techniques de construction 

traditionnelle ou de la technologie contemporaine n’est pas aussi important que la 

compatibilité physique, fonctionnelle et conceptuelle entre les deux styles. Si l’architecture 

vernaculaire contemporaine est capable de s’inspirer et d’interpréter les techniques 

vernaculaires, alors cette compatibilité est garantie dans la plupart des constructions.  

Soheir Mohamed Hegazy a mené une étude sur la continuité et le changement de Muscat 

House en déterminant les facteurs d'influence et de réponses. L’étude a été complétée par un 

questionnaire afin de mesurer le niveau de satisfaction des habitants envers les constructions 

qui adoptent certains principes de l’architecture locale. La plupart des enquêtés ont exprimé 

leur amour pour cette architecture et ont été aussi d’accord pour l’idée de développer une 

architecture vernaculaire contemporaine qui mêle le passé au présent (Hegazy, 2015). Donc, 

si, nous ne pouvons pas actuellement reproduire la spontanéité ni la naturalité de 

l’architecture vernaculaire dans une construction neuve, étant donné que les bases de départ 

ont changé ; le manque de la main d’ouvre qualifié et le coût très cher de la mise en œuvre. 

En revanche, la meilleure chose à effectuer est d’attester l’affirmation d’un modèle 

d’architecture vernaculaire contemporaine dans laquelle les architectes futuristes peuvent 

contribuer par des nouvelles idées, en respectant les caractères de l’architecture locale.    

https://synonyms.reverso.net/synonyme/fr/co%C3%BBt
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2.1.1 La vision des théoriciens sur l’intégration du vernaculaire dans le 

contemporain             

Les impressions de l'architecture contemporaine vernaculaire varient considérablement à 

travers le monde. Dans cette étape, on présentera les positions de certains théoriciens du 

domaine interdisciplinaire des études vernaculaires qui ont été les pionniers à déclarer 

l’importance de revivre la tradition et de la mettre au service de la technologie.   

 Amos Rapoport : le vernaculaire comme modèle de conception 

contemporaine     

Rapoport considère l’héritage traditionnel du monde entier comme répertoires très riches en 

connaissances architecturales, non seulement dans le domaine de conception, d’innovation 

ou des techniques de construction écologique, mais aussi les solutions locales qui sont 

évidemment affinées par la culture et la logique sociale. En outre, il estime que tous ces 

facteurs captés de l’architecture vernaculaire peuvent s’impliquer dans le développement des 

bâtiments contemporains d’aujourd’hui (Mamun et Dilshad, 2014).   

 

 

 

 

 

 

Dans l'architecture vernaculaire du XXIème siècle, Amos Rapoport propose un design 

vernaculaire comme un système-modèle pour l'architecture contemporaine. Le modèle 

indique les points essentiels à détailler dans une évaluation d’un modèle vernaculaire en vue 

d’une bénéfique collection des informations nécessaires pouvant aider à améliorer la 

conception des futurs bâtiments contemporains (Asquith et Vellinga ,2006). Les leçons 

incluent des réponses au climat, à la consommation d'énergie, à la durabilité, à la nature et 

aux caractéristiques uniques des environnements bâtis et à la manière dont ils forment et 

renforcent divers moyens d'identité. On peut également tirer parti de l’importance de la 
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Figure 2. 2 : Le modèle d’Amos Rapoport « Apprendre de l’architecture vernaculaire » par l’analyse. 
                                                                       Source : Auteur d’après Day, 2013.
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sélection et le choix des matériaux de construction à façonner des processus constructifs 

durables (Fig.2.2).            

 Paul Oliver : exploiter le concept écologique de l’architecture 

vernaculaire 

L’architecte anthropologue Paul Oliver nous rappelle toujours que l’architecture 

vernaculaire est une architecture écologique, puisqu’elle utilise des ressources 

renouvelables, des compétences et des méthodes de construction indigènes, qui peuvent 

encore fournir des remèdes appropriés et judicieusement gérés, climatiquement efficaces et 

environnementalement adoptées aux besoins de la société contemporaine (Oliver, 1997). 

Néanmoins, le défi consiste à découvrir comment ces connaissances, et expériences 

accumulées par les constructeurs vernaculaires du monde entier peuvent être utilement 

appliquées dans les pratiques contemporaines (Oliver, 2006). Donc, la vocation est de faire 

avancer l’interprétation des aspects écologiques de l’architecture vernaculaire par les futures 

architectes et de contribuer à l’émergence des constructions vernaculaires contemporaines 

mieux équipées pour faire face aux nombreuses contraintes climatiques et 

environnementales d’un lieu donné.  

 Marcel Vellinga : incorporer la tradition et l'innovation dans la pratique 

contemporaine   

Pour soutenir la langue vernaculaire contemporaine au XXIème siècle, Vellinga a suggéré 

explicitement de mettre l’accent sur la manière dont laquelle les traditions vernaculaires 

peuvent fusionner avec les innovations contemporaines pour donner naissance à de  

nouvelles manifestations de formes hybridées, localisées et mieux adaptées aux 

circonstances et aux exigences actuelles. Cela exige les architectes de faire une étude critique 

et une compréhension systématique et scientifique détaillée, notamment en ce qui concerne 

le recours à l’utilisation des matériaux de construction locaux (Asquith et Vellinga, 2006). 

De cette manière, ils peuvent vraiment garder les aspects qu’ils ont vraiment de la valeur 

dans l’architecture vernaculaire et qui sont capables de participer activement à la mise en 

place d’une architecture durable pour l’avenir. Par ailleurs, l’intégration de certaines éco-

stratégies vernaculaires aux systèmes technologiques contemporains va contribuer au cycle 

de vie du bâtiment, améliorer le confort de l’usage, réduire les difficultés économiques, la 
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consommation énergétique et l'impact négatif que l'architecture a eu sur l'environnement 

(Molinar-Ruiz, 2017).       

2.1.2 Pertinence des stratégies vernaculaire dans le développement d’une 

architecture vernaculaire contemporaine                  

Plusieurs architectes ont pris conscience à la notion de l’architecture vernaculaire 

contemporaine et ont engagé dans la réinterprétation de quelques stratégies vernaculaires 

passives d’une façon de répondre mieux aux besoins d’actualité, afin de donner un cachet 

régional pour différencier les édifices de chaque région à une autre (voir Annexe B).           

Ces projets partagent le même esprit de la langue vernaculaire : apprendre du passé, pour 

développer des projets plus efficaces et durables, améliorer le confort de l’usager, minimiser 

l'utilisation de l'énergie et freiner l'impact négatif qu’a eu le bâtiment sur l'environnement. 

Donc, les concepteurs de ces projets ont fait un usage large, méthodique et créatif, n’hésitant 

pas à innover, à hybrider ou à incorporer des techniques traditionnelles observées ailleurs. 

Cela révèle à quel point l’architecture vernaculaire est une source illimitée d’idées, solutions 

techniques et des stratégies technologiques desquelles l’architecture contemporaine peut se 

nourrir.                        

2.1.3 Le localisme : une solution efficiente pour l’environnement       

À l'ère de la mondialisation, l'architecture est devenue une roue dans le mécanisme de la 

domination mondiale du consommateur. De nouveaux matériaux et systèmes constructifs 

ont été commercialisés par les entreprises transcontinentales afin d'augmenter leur 

rentabilité. Ces derniers ont conduit à la standardisation et l’homogénéisation des méthodes 

de construction (Mazouz, 2015). La mondialisation, tout en étant un progrès de l’humanité, 

constitue en même temps une sorte de destruction subtile, non seulement pour les cultures 

traditionnelles, mais aussi pour l’environnement local, car elle est soumise à une tendance 

d'utilisation de solutions de projet standard, qui nécessitent souvent une consommation 

importante de ressources énergétiques non renouvelables (Dipasquale, Mecca, 2016).     

Toutefois, les crises environnementales, énergétiques, économiques et sociales déclenchées 

par cette tendance dans les dernières décennies, ont réveillé la conscience des chercheurs 

dans le domaine de bâtiments envers la préservation de l’environnement. Ces derniers ont 

commencé à réfléchir sur des solutions optimales qu’ils doivent proposer pour aider les 

concepteurs à gérer les problèmes posés par l’utilisation des matériaux standards, et d’où 

https://synonyms.reverso.net/synonyme/fr/freiner
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naissait le concept du localisme dans les bâtiments contemporains par opposition aux 

pressions dominantes de la mondialisation. Le philosophe Paul Ricoeur a souligné dans son 

essai Universal Civilization and National Culture que les deux orientations mondialistes et 

localistes sont complémentaires, car la modernisation universelle semble compromettre de 

plus en plus les caractéristiques des cultures traditionnelles (Day, 2013).  

Aujourd’hui, le conflit entre le localisme et la mondialisation a suscité un regain d’intérêt 

pour trouver un équilibre entre les principes des deux mouvements qui doivent se concilier 

pour produire des projets enracinés dans leur environnement local, tout en favorisant la 

création vernaculaire contemporaine (Utaberta et al, 2014) (Fig.2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, certains travaux ont développé une relation productive entre le local et l’universel en 

s’appuyant sur les expériences accumulées de leurs observations et analyses au fil du temps 

des démonstrations de construction vernaculaire à travers le monde.        
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Figure 2. 3 : Schéma éclairant la logique de scénario de la relation entre la mondialisation et le localisme. 
Source : Auteur d’après de Vries et Petersen, 2009.
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2.2 Enjeux et opportunités d’une architecture vernaculaire durable       

2.2.1 Au-delà de la notion de durabilité, la création des projets connectés avec 

l’environnement local 

Le taux très élevé de la consommation des sources énergétiques non renouvelables qui 

dépasse le taux de leur régénération par la nature a entrainé une crise pétrolière et énergétique 

mondiale. Le début des années 90 s’est démarqué par l’intérêt des gens à construire des 

logements durables. Dans ce cadre, les préoccupants de l’approche environnementale ont 

multiplié leurs tentatives pour trouver des alternatives, dont le résultat est le découlement du 

concept « développement durable » (Mokhtar El-Wassimy, 2011). De ce fait, les enjeux 

du développement durable ont ouvert la voie à une architecture dite durable qui a permis de 

répondre à une offre de qualité tout en intégrant les normes de soutenabilité (Joo-Hwa et 

Boon-Lay, 2006).    

La norme ISO 15686-1 (2000) a défini la notion de durabilité comme étant la capacité d’une 

construction ou bien de ses parties à satisfaire toutes ses fonctionnalités au long de son cycle 

de vie et sous l’influence des facteurs envisageables lors de son exploitation par les usagers 

(Zurbrügg, 2010). Plus précisément, la durabilité est un concept large et complexe, qui a été 

utilisé pour désigner certaines caractéristiques en relation avec les objectifs de 

développement durable (Subhi Alshamrani et al, 2015). La définition de la durabilité ne se 

limite pas uniquement à un comportement ou une utilisation, mais elle peut engober la 

capacité des communautés à répondre aux besoins d’actualité afin d’assurer la durabilité 

économique ainsi que la responsabilité sociale et environnementale de chaque projet, sans 

compromettre la part des futures générations à répondre à leurs propres besoins (Bruntland, 

1987). Cette définition est devenue la plus échangée, la plus acceptable et aussi la plus 

utilisable pour identifier le concept de la durabilité.         

Néanmoins, le concept de la durabilité a été largement interprété par de nombreux 

chercheurs dans des domaines différents. En 1987, la commission mondiale sur 

l'environnement et le développent (WCED), connu sous le nom de Rapport Brundtland, a 

examiné la durabilité comme la nation qui encourage l’exploitation des ressources naturelles 

pour donner à la construction la possibilité de maintenir au long terme, tout en assurant la 

bonne qualité de vie de ses occupants. (Barton, 1999 ; Abbasi et al, 2014). En parallèle, 

Strange et Bailey ont expliqué très clairement le concept ‘durabilité’ en abordant l’effet de 
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celle-ci sur la dimension sociale, environnementale et économique. En insistant ainsi sur 

l’impact potentiel de ce concept sur ces dimensions et que les actions durables doivent se 

développer dans la mesure d’avoir des impacts à la fois sur le présent et le futur (Strange et 

Bayley, 2008). En fait, conceptuellement, la durabilité est un style et un mode de vie et une 

identité culturelle des sociétés contemporaines.                    

Dans un cadre général, l'architecture durable est quelque chose de global dont le principal 

problème est lié à l'environnement. Pour se faire, nous devons prêter attention à une 

compréhension approfondie de ses objectifs, ses conseils et au mécanisme de formulation 

d’une telle approche dans l’architecture pour obtenir des projets efficaces. Scientifiquement, 

nous interprétons l’architecture durable comme un nouveau paradigme du développement 

humain appartenant au temps présent, qui se base sur la coordination entre l’homme et la 

nature.      

En outre, nous considérons durable, toute architecture qui se fond dans l’idée d’élaborer une 

activité de conception en continuité avec la topographie, qui retenait attention à l’intégration 

dans le contexte local et une conception qui soutient l’environnement et tout ce qui doit être 

durable. En effet, l’architecture durable a fait une grande progression vers la constance 

environnementale par l’implication des matériaux locaux, dont le but est de concevoir des 

bâtiments sains et avec des meilleures conditions de vie, ainsi préserver les ressources 

énergétiques naturelles et réduire les méfaits négatifs que la construction a eu sur 

l’environnement.      

 Les piliers d’une architecture durable   

Connelly a identifié les différents piliers de l’architecture durable en considérant ses trois 

aspects environnementaux, économiques et socioculturels (Connelly, 2007). Par la suite, 

l’Organisation des Notions Unies (ONU) a déclaré qu’il est nécessaire de s’attaquer d’abord 

aux problèmes environnementaux, à la préservation des ressources naturelles et humaines 

car une dégradation de ces dernières influences directement sur le développement social et 

économique du bâtiment (Fig.2.4). Par ailleurs, Berger et Steurer (2009) ont aussi confirmé 

que les questions sociales et économiques n'étaient prises en compte que si elles étaient 

pertinentes pour les préoccupations environnementales (Roberts et al ,2014).    
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Pour cela, il est favorable d’interconnecter ces trois piliers de la durabilité, excluant la 

priorisation des questions environnementales et bien sûr sans oublier les factures locales qui 

présentent le pilier de la culture des régions, qui a été embrasé dernièrement par 

l’architecture durable (Ghaffarianhoseini et ,2014). Donc, l’équilibre des quatre piliers 

constitue la base d’une architecture efficace et durable (Figure.2.5) et (voir Annexe C). 

 La mise en œuvre de la durabilité dans le secteur du bâtiment    

À l'échelle mondiale, le secteur du bâtiment est sans aucun doute l'une des industries les plus 

exploiteuses des ressources en combustibles fossiles pour alimenter les systèmes mécaniques 

de chauffage, de ventilation, d'éclairage et d'électricité par l’énergie nécessaire (Ilha et al, 

2009). De par sa taille, le bâtiment est déjà considéré comme un contributeur majeur à la 
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Figure 2. 4 : Le concept d’architecture durable à l’échelle du bâtiment. 
Source : Haj Hussein, 2012.

Figure 2. 5 : Piliers de la durabilité et leur interaction. 
Source : Lalaina et al, 2015.

https://www.researchgate.net/profile/Amirhosein_Ghaffarianhoseini2?_sg%5B0%5D=CIBAQXEZ8sAot0Ied6zLMMM5K-Aq2Kqmw2ufiucO3NpdvB6xxvqlYhE0syv8UmZVBcB42HI.BMKkt4Ll40ImhklfoQzK9HNLqCdlRFZ6_DbziK3YJ0ONSIFvdqgWQqnrIg8Y3yIiIYlbxT84sBJhqlMrehmzjA&_sg%5B1%5D=bnQcnCBpx6Ohjxd5vF_kqLvDaE98KppXe2-WxA9LeMk_oNmsFWtrdSGiAvEWy3FgftviFC4.JvXJPvjWLGddMX6nJ55Y7Uo-3Janf4me0VqRPnsEJo2_i07t3zd492Ey3Ob1Nw2OZ_DIB3dYriXvY-n-IwH0_A
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pollution de l'environnement, à l’appauvrissement de la couche d'ozone à cause des 

émissions de dioxyde de carbone dégagées par celui-ci et au réchauffement planétaire. 

En réponse à ces problèmes, les praticiens du bâtiment ont commencé à s’intéresser au 

contrôle et à la correction des dommages environnementaux dus à leurs maux pratiques 

(Zabihi et al, 2012). Les architectes, concepteurs, ingénieurs et autres personnes impliquées 

dans le processus de construction à travers le monde ont une occasion unique de réduire 

l'impact environnemental grâce au respect des étapes du processus d’architecture 

appropriées à chaque région afin de rendre les activités de construction plus efficaces. 

(Fig.2.6).    

 

 

 
Partant de ce constat, la construction durable ne consiste pas seulement à prévenir la 

dégradation de l’environnement extérieur et sauver les ressources naturelles, mais aussi à 

maintenir un environnement intérieur sain et agréable pour l’humanité (Grace, 2004). Par 

conséquent, nous devons être des architectes performants si nous travaillons ensemble à 

mettre en application les principes efficaces de la durabilité en particulier l’exploitation des   

énergies renouvelables (soleil et vent), pour pouvoir améliorer la qualité environ-spatial, 

géo-climatique, socioculturelle et écoénergétique des constructions durables. Sans oublier à 

réduire les émissions de CO2 et limiter les effets néfastes qu’ont eu les bâtiments sur 

l’environnement, tout au long de leur cycle de vie, depuis la conception jusqu’à la démolition 

en passant par les différentes phases de constructions, fabrication sur chantier et utilisation 

par les habitants (Ortiz et al, 2010). Donc, toutes les forces et les faiblesses d’un bâtiment 

ont un impact direct sur les écosystèmes du monde. Actuellement, l’évolution technologies 

et les aspects durables ont été considérés comme un enjeu fondamental dans la croissance et 

le développement d’une architecture vernaculaire durable et contemporaine.   

Figure 2. 6 : Schéma démonstratif des étapes du processus d'architecture durable. 
Source : Damirchi et Mahdavinejad, 2017.



63 
 

 Les objectifs conduisant les procédures d’une conception durable       

Globalement, les chercheurs préoccupés par la notion de la durabilité ont développé certains 

objectifs et stratégies comme des solutions pertinentes, qui peuvent garantir la prospérité et 

la coexistence des conceptions durables, à travers le monde.   

D’autre part, ces objectifs doivent être respectés et appliqués par les concepteurs, les 

exécuteurs et les bénéficiaires dans toutes les démarches du projet (de la conception jusqu’à 

l’usage), afin d’aboutir à des bâtiments durables au sens propre, tout en donnant une vision 

des villes que les gens aiment (Fig.2.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les principes perfectionnistes de la conception durable      

Comment concevoir nos maisons et sélectionner les matériaux performants, est l'un des 

problèmes les plus importants qui affectent l'avenir de nos bâtiments. En général, la 

conception durable repose sur les six principes suivant : préserver l'énergie, Conformité au 

climat, Diminution de l'utilisation de nouvelles ressources matérielles, Satisfaire les besoins 

des résidents, Conforme au site, Holisticisme. Ces principes sont des sous-catégories de 

piliers structurels efficaces dans l'architecture durable, qui ont été discutés précisément en 

détail : environnemental, social, économique, culture (Damirchi et Mahdavinejad, 2017). 

Pour résumer le tableau 2.1 présente les principes sélectionnés à respecter pour qu'une 

composition soit considérée comme une architecture durable (Tab.2.1) :   

Objectifs et Stratégies de Construction Durable 

Conservation des 

ressources 
Rapport coût-

efficacité 

Conception pour 

l'adaptation humaine 

Objectifs  

Stratégies  

1.   Économie d'énergie. 
2. Conservation du 
matériel. 
3. Conservation de 
l'eau. 
4. Conservation des 
terres. 

1. Coût initial 
(coût d'achat). 
2. Coût 
d'utilisation 
3. Coût de 
récupération. 

1. Protéger la santé et 
le confort humains 
2. Protéger les 
ressources physiques. 

Figure 2. 7 : Cadre de mise en œuvre de la durabilité dans la construction de bâtiments. 
Source : Akadiri et al, 2012.



64 
 

Tableau 2. 1 : Les principes durables à mettre en application par les spécialistes du bâtiment pour une 
construction durable. 

Principes considérations 

Préserver l'énergie 
Une structure doit être construite de telle manière que le besoin construire au 
minimum aux énergies fossiles.... 

Conformité au climat 
Les structures doivent être conçues de manière à respecter le climat et les 
ressources énergétiques existant sur le chantier et fonctionner avec lui.  

Diminution de 
l'utilisation de nouvelles 
ressources matérielles 

Les bâtiments doivent être conçus de manière à réduire le plus possible le taux 
d'utilisation de nouvelles ressources et à la fin de la durée de vie du bâtiment, 
il peut être utilisé comme nouvelle ressource pour construire une nouvelle 
structure. 

Satisfaire les besoins des 
résidents 

Dans l'architecture durable, la satisfaction des besoins physiques et mentaux 
des résidents est d'une importance considérable. 

Conforme au site 
La structure doit être correctement placée dans son emplacement et elle doit 
être conforme à la zone environnante. 

Holisticisme 

Tous les principes de l'architecture durable doivent être actualisés dans un 
processus complet qui aboutit à la création d'un environnement sain. Le but 
de l'architecture durable est de créer un équilibre durable et organisé entre la 
nature, les créatures vivantes et l'environnement bâti et, ce faisant, tout le 
processus d'architecture, c'est-à-dire penser et étudier, concevoir et construire, 
utiliser et détruire le bâtiment est pris en compte.  

Source : Azadi et Haghighatbin, 2016. 

Principalement, la conception durable est une interaction à trois voies entre le bâtiment, 

l’usager et la nature. Donc, discuter en détail les principes durables nous servira à se lever et 

résister à la nature non seulement pour la préserver, mais aussi pour profiter de ses dons et 

atouts au profit de notre architecture.              

2.2.2 L'architecture vernaculaire, levier du développement d'une architecture 

durable 

Dans les sections précédentes, nous avons constaté que, sous l’effet de la mondialisation, un 

certain nombre de crises économiques et écologiques dans les années 1960 et 1970 ont 

conduit à un réexamen de l’utilisation des énergies non renouvelables dans le secteur du 

bâtiment et surtout les logements en masse qui occupent de plus en plus la surface de la terre 

(Dayaratne, 2018). Un certain nombre de concepteurs ont progressivement signalé 

l’importance de créer une nouvelle architecture écologique qui s’adapte absolument à 

l’environnement local (Fajer et al, 2019). Selon plusieurs chercheurs, parvenir à des idées 

durables ne nécessite pas de voyager loin, la solution est juste sous nos yeux, elle se 

manifeste dans l’intelligence de notre architecture vernaculaire. Cependant, les études 

récentes sont toutes en faveur d’une architecture « vernaculaire durable » (Holst, 2003) qui 

découle des différents aspects vernaculaires ancestraux.        
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Auparavant, l'architecture vernaculaire a fait plusieurs facettes, certains la considèrent 

comme une architecture qui fait référence aux constructions surgies du paysage où elles 

naissaient, fondées sur des efforts collectifs des communautés en réponse aux exigences 

environnementales, sociaux et économiques régionales. D’autres architectes signalent qu’il 

est polémique de qualifier de « vernaculaire » ces demeures maîtrisées par des architectes 

non scolarisés, en expérimentant les méthodes et les techniques, dont ils disposaient à 

l’époque, afin de produire de beaux bâtiments (Sudha et Nishanth, 2016).       

Dans le passé, l’enveloppe du bâtiment était l’élément fondamental utilisé par les indigènes 

pour se protéger des conditions climatiques rigoureuses (Willi et Simos, 2014). En effet, nos 

ancêtres ne connaissant pas la durabilité, mais ont néanmoins impliqué de nombreuses 

stratégies passives dépendant des ressources naturelles (vent, soleil) de chaque contexte, afin 

d’assurer le confort à l’intérieur de leurs foyers avec peu de moyens. Dans ce cadre, plusieurs 

techniques peuvent être tracées comme la tour à vent au Moyen-Orient et dans le golfe 

Persique. Cet élément qui fonctionne toujours comme un capteur à vent, permet de 

renouveler l’air et régler la température à l’intérieur de la maison. D’autres éléments 

performants comme le dôme et la voûte sont intégrée au niveau du toit afin de rafraîchir l’air 

à l’intérieur des pièces (Fig.2.8). Le moucharabieh aussi contrôle à la fois le début d’air et 

le contact visuel (Fig.2.9). En outre, des murs massifs construisaient en pierre proviennent 

de l’environnement local, ces derniers absorbent la chaleur pendant la journée et restitué 

durant la nuit (Fig.2.10). La centralisation de la maison autour d’une cour interne pour 

augmenter l’efficacité fonctionnelle et potentielle de celle-ci (Fig.2.11).   

Par ailleurs, plusieurs chercheurs signalent que le concept d’architecture durable existe 

depuis des siècles dans les bâtiments vernaculaires, lesquels apportent des solutions actives 

qui, à leur époque, correspondaient au profil des solutions que l’architecture durable essaye 

de dresser actuellement à savoir : l’intégration au site, l’exploitation des ressources locales, 

la protection des occupants des conditions climatiques dures.        

 

 

 

 

a b 

Figure 2. 8 : a-Vue des tours à vent, Dubaï, b- Dômes et voûtes, Bait Halawa à Elagamy, Alexandrie, Egypte. 
Source : Sahar, 2014.
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                                                                           Figure 2. 11 : a- Maison à cour en Iraq, b- Maison à cour à Ghardaïa, 
Algérie. 

Source : Trombadore et Visone, 2019. 

Les travaux les plus pertinents portant sur la question de l’avenir de l’architecture durable 

remontent aux années 1990. Dans cette perspective, Pearson a noté que la nouvelle 

importance de l’héritage vernaculaire réside dans le fait qu’il nous apprend des leçons 

écologiques jusqu’à ce jour (Pearson, 1994). De même, Pierre Fery a souligné que le champ 

des procédés vernaculaires ancestraux offre un inventaire extraordinaire des dispositifs 

passifs qui certifient leur réussite à façonner des techniques extrêmement économes en 

matière de matériaux et énergie non fossile (Gueliane, 2017).  

En Sri-Lanka, la plupart des architectes à l’instar ; des pionniers Geoffrey Bawa et Minnette 

de Silva sont revenues aux traditions locales en essayant de réinventer l’essence de 

l’architecture vernaculaire locale et proposer des stratégies visant à créer un environnement 

bâti et durable (Dayaratne, 2018). En Australie, les concepteurs se réfèrent aux anciennes 

maisons dans la construction des toits doubles comme mécanique de refroidissement, en 

recréant ainsi la façon dont la lumière passe à travers les feuilles d'eucalyptus dans leurs 

conceptions. En Grande-Bretagne, les citoyens apprécient de vivre dans les maisons 

construites en pierre que dans les nouveaux bâtiments standards, car ils trouvent que les 

habitations traditionnelles sont les plus adaptées à leur climat et à leur culture (Clare, 2016). 

a b 

a c b 
Figure 2. 9 : a-Moucharabieh, b-Détail d'un Moucharabieh, c-Coupe transversale montrant le modèle 

d'écoulement d'air.  
Source : Yousuf, 2011.

Figure 2. 10 : Façade de maison 
vernaculaire en pierre. 

Source : Salgın et al, 2017.
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Suite à ces éclaircissements, nous retenons quatre paramètres pour qu’un bâtiment soit 

performant. Il doit garantir le maintien de la santé des occupants, il doit être largement 

approuvable sur les deux plans social et culturel, il doit également être raisonnablement 

économique pour que le plus grand nombre puisse le permettre. Donc, nous distinguons que 

les piliers de l’architecture durable sont présents dans l’architecture vernaculaire 

spontanément (Fig.2.12).    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De cette manière, nous déduisons que l’héritage vernaculaire à travers le monde reste 

toujours vivant et peut jouer un rôle actif dans l’inspiration de l’architecture durable, en vue 

de sauver notre planète des problèmes mentionnés dans les sections précédentes avant qu’il 

soit trop tard.      

2.3 Les stratégies environnementales des nouvelles portes incorporables à 

l’architecture vernaculaire contemporaine  

Comme nous l’avons vu précédemment, concrétiser une conception vernaculaire 

contemporaine est une affaire de collaboration des différents spécialistes du bâtiment. Aussi 

penser à la nature et se préoccuper de la préservation de l’environnement est devenu un sujet 
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L’utilisation des archives, des sorties 
sur terrain et des observations pour 

identifier les stratégies de 
l’architecture durables. 

L’incorporation des anciennes stratégies 
passives aux bâtiments durables afin de 

promouvoir la durabilité, 
environnementale, socio-culturelle et 

économique et améliore la qualité de vie 
des habitants. 

 

Figure 2. 12 : Schéma qui démontre la relation de l’architecture vernaculaire à la durabilité. 
Source : Auteur, 2018. 
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important. Pour les architectes et les ingénieurs l’environnement n’est pas lié seulement à ce 

qu’ils construisaient, il inclut ainsi les pratiques de conservation et de préservation des 

ressources naturelles de la part des futures générations.   

 Par ailleurs, le défi majeur ne consiste pas à ériger des édifices de high-tech en adaptant les 

technologies de construction de tendance contemporaine, dont la conception n’est pas pensée 

dans un sens environnemental, mais plutôt engager une réflexion sur les stratégies 

architecturales et constructives relatives à la conception vernaculaire initiale qui ont 

témoigné de la capacité d’intégration de la construction dans son environnement et leur 

profond respect à la nature. Quelles que soient les caractéristiques spécifiques du contexte 

local, elles apportent beaucoup de solutions qui correspondent au profil des stratégies 

environnementales que l’architecture vernaculaire contemporaine essaie de dresser 

actuellement (Mileto et al, 2007). Dans ce cas, les technologies nouvelles viennent en second 

lieu comme appoint pour soutenir les manques que les anciens dispositifs n’ont pas pu 

couvrir (Fig.2.13).         

 

 

 

 

 

Figure 2. 13 : Schéma synthétique de la conception vernaculaire contemporaine accordée aux stratégies 
environnementales. 

Source : Auteur, 2018. 

Sur le plan académique, le domaine interdisciplinaire des études des stratégies 

environnementales liées à la conception vernaculaire contemporaine est considérablement 

développé au cours du XXIe siècle, avec des travaux importants, et parfois pionniers, réalisés 

par des architectes, des anthropologues et des géographes. Pourtant, il y a peu d’informations 

et de documentations disponibles sur la manière dont ils peuvent profiter de ces stratégies 

dans la création des édifices écologiques et efficaces. Pour cela, cette section explore 

successivement chacune de ces stratégies environnementales suivies par les concepteurs et 

les décideurs lors du processus de conception vernaculaire contemporaine.    

Conception 
Vernaculaire 

Contemporaine 

Stratégies 
environne
mentales 

Nouvelles 
Technolo

gies 

Identification de la 
conception vernaculaire 

S’intégrer aux 
caractéristiques 
environnement
ales d'un lieu 

Limitant ainsi 
les impacts 

négatifs 
 

https://b-ok.cc/g/Camilla Mileto


69 
 

2.3.1 La recherche d’une conception adaptable au paysage, contexte et climat 

local     

Cette stratégie a reçu une attention très particulière de la part des représentants de 

l’architecture vernaculaire contemporaine, compte tenu de l’effet de serre, de la dégradation 

de l’environnement et la crise énergétique (Hoare, 2006). Dans ce sens, les scientifiques de 

l’environnement ont mis l’accent sur le développement d’une approche de conception des 

bâtiments sensibles au contexte local. La sensibilisation aux problèmes environnementaux 

et climatiques est généralement abordée par des stratégies de conception passives, qui ont 

été expliquées par la capacité de l’intervention humaine à s’intégrer aux caractéristiques 

spécifiques d’un lieu donné, en tentant de réduire les impacts négatifs relatifs à 

l’environnement créés par le bâtiment et en réagissant ainsi à tout changement de 

l’environnement, y compris l’ensemble des conditions de vie favorables.      

A l’instar des autres chercheurs, Oliver a affirmé que la conception harmonieuse est celle 

qui s’interconnecte avec le climat local et exploite les ressources naturelles disponibles sur 

le site qui constituent le point de départ à partir duquel se concevoir l’organisme architectural 

(Oliver, 1997). Cela montre qu’avant de lancer n’importe quelle opération de conception, il 

faut d’abord comprendre en profondeur la totalité des fonctionnalités du contexte en les 

analysants d’une manière critique. Ensuite on réfléchira sur les meilleurs mécanismes à 

utiliser pour s’adapter aux caractéristiques physiques induites de cette analyse, en particulier 

la morphologie, topographie et le microclimat local journalier et saisonnier, des aléas du site 

d’occupation. Ce processus a été adopté par l’architecte australien Glenn Murcutt qui a réussi 

à marier l’architecture contemporaine au lieu et au paysage local australien, la Meagher 

House, Bowral, Nouvelle-Galles du Sud répond à de nombreuses conditions climatiques et 

produisant sa propre ombre (Fromonot, 1995) (Fig.2.14). 

 

 

 

 

 

 

b a 

Figure 2. 14 : a- Croquis de Meagher House, Bowral, Nouvelle-Galles du Sud par Glenn Murcutt montrant les 
effets du vent et de la lumière du soleil, b- Croquis montrant le vitrage de la façade nord, qui tient compte des 

variations saisonnières de l’angle des rayons du soleil. 
Source : Day, 2013.

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Francoise+Fromonot&text=Francoise+Fromonot&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us
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L’harmonie et la compatibilité du bâtiment au paysage local sont intimement liées à la 

fonctionnalité des espaces du bâtiment, l’esthétique et la qualité de vie (Xi et al, 2012). En 

d’autres termes, l’idée d’un emplacement approprié et une orientation adéquate sont deux 

indicateurs communs à toute architecture depuis les temps anciens, car ils encouragent 

l’exploitation des ressources naturelles disponibles localement et permettent de profiter des 

caractéristiques bioclimatiques du site (rayonnement solaire, les courants d’air, présence de 

l’eau (Correia et al, 2014). 

Selon cette philosophie écologique, un 

certain nombre d’architectes ont continué à 

suivre la tradition établie de construire avec 

sensibilité dans le paysage en essayant de 

réinterpréter la manière dont les habitations 

vernaculaires, se positionnent dans leur 

contexte d’implantation. À l’instar des 

architectes SeARCH et Christian Müller qui 

ont réalisé la villa Vals en Suisse en totale  
 

 

intégration à la pente du terrain accidenté, tout en faisant ainsi de celle-ci une partie 

intégrante du paysage local (Broome, 2010) (Fig.2.15). Aussi, Dominic Stevens, qui a 

dévoilé, à travers la conception de sa propre maison, comment nous pouvons apprendre de 

la relation des bâtiments vernaculaires avec leur contexte au-delà de la limite physique du 

site, en tentant compte de ses facteurs superfisiques, notamment la topographie, la lumière 

et le climat. Selon l’architecte si on réussit d’associé les techniques traditionnelles à celles 

contemporaines nous allons aboutir à des maisons qui font une partie équilibrée du paysage 

dans lequel elles sont situées au lieu d'être hébergées par le paysage (Dominic, 2007).    

En outre, le respect du contexte et l’adaptation aux conditions climatiques locales sont 

particulièrement présents chez les architectes spécialisés en architecture de paysage, tel que, 

Alfred Caldwell qui a été considéré par Jens Jensen comme étant un génie dans le domaine 

d’architecture paysagiste car ses principes correspondent parfaitement avec ceux de Frank 

Lloyd Wright (Domer, 1997). Entre autres, le premier architecte paysagiste Shlomo 

Aronson, un concepteur de renommée internationale reconnut par ses réalisations dans la 

mer Morte à Césarée, qui inclue des stratégies de préservation de l’environnement local 

(Lissovsky, 1996). Par conséquent, concevoir dans l’esprit du design vernaculaire 

Figure 2. 15 : Villa Vals en Suisse une 
réinterprétation de la notion de l’habitat Troglodyte. 

Source : Broome, 2010.

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Nurit+Lissovsky&text=Nurit+Lissovsky&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us
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contemporain pour atteindre une conception qui n’entraine pas des effets négatifs ni sur le 

site d’occupation ni sur les autres bâtiments voisins, nous sommes convaincus que 

l’environnement physique et politique qui a pu soutenir le processus de conception 

traditionnelle pourrait également constituer un appui principal pour résoudre les problèmes 

massifs de logement prochainement.   

2.3.2 Usage des matériaux et techniques constructives locales, pour un 

bâtiment à faible impact environnemental  

En raison de la précarité énergétique, de l’ambition gouvernementale d’attendre une 

conception à zéro carbone et du mouvement écologique, conjointement, de nombreux 

architectes, à travers le monde, ont fait un véritable recours à l’utilisation des matériaux et 

techniques de construction locaux, en ouvrant la porte à l’émergence des bâtiments 

énergétiquement efficaces (Mohammad Arif., 2014). Par ailleurs, ces architectes considèrent 

les matériaux locaux comme une qualité unique et s’efforcent de les exploiter dans leurs 

créations, par opposition aux matériaux industriels, tels que l’acier, le verre, le béton qui ont 

beaucoup d’impact négatif sur l’environnement (Carabaño et al, 2017).     

En outre, l’exploitation des matériaux locaux est 

possible dans différents endroits, car ils sont très 

accessibles sur le site, donc les constructeurs n’ont 

pas besoin de les préparer dans une usine et puis 

les expédier sur le chantier. De plus, ces matériaux 

ont un minimal dommage sur l’économie et 

l’environnement et certains d’entre eux peuvent 

être recyclés ou bien convertis en une nouvelle 

ressource pour les réutiliser à nouveau dans 

l’exécution d’autres projets (Mohebbi et Kazemi, 

2014). Selon ce principe, des projets 

contemporains ont émergés. Il suffit de rappeler à 

titre d’exemple le Pool House I (2001) et le Pool 

House II (2009) conçus par Kathryn Findlay dans 

le sud de l'Angleterre en se basant sur des 

recherches mondiales sur le matériau local ; 

chaume. Le toit en crêtes de chaume de Normandie  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. 16 : a- Aile de piscine et de loisirs 
du Pool House 1, b- Pool House 2 associe le 
savoir-faire traditionnel à la conception 
contemporaine. 

Source : https://www.architectural-
review.com/, consulté en 2019. 

 

a 

b 

https://www.architectural-review.com/
https://www.architectural-review.com/
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qui, traditionnellement, est coiffée d'argile et plantée d'iris qui lient la crête à travers les 

racines s'étendant de leurs rhizomes (Fig.2.16).    

Dans son utilisation courante des matériaux locaux et des traditions constructives, Kengo 

Kuma dans l’hôtel Yusuhara Marche de Yushihar-Cho, Japon (2010), a essayé d’adopter le 

chaume et la bûche qui sont les deux matériaux profondément liés à l’histoire de la région 

de Cha Do, afin de leur permettre de fonctionner comme un moyen de relier le passé au 

présent. Des modules de paille ont été placés sur la façade serrant de brise-soleil, et en même 

temps, agissent comme un isolant thermique. L’intérieur est hébergé par une structure sous 

forme d’un arboricole en bois (Namias, 2011), (Fig.2.17). La maison de campagne à Bijača, 

Bosnie (2011) de DVA Arhitekta est construite dans la logique de combiner la touche 

vernaculaire à la contemporaine, dont un large éventail de ressources naturelles, basiques et 

économique, a été utilisé avec sensibilité, y compris la pierre et le bois (Correia et al ,2014), 

(Fig.2.18).        

  
Sur la base des recherches d’analyse de cycle 

de vie des matériaux de construction menées par (de Lassio et ,2016 ; Bhochhibhoya et al 

,2017) les projets qui intègrent les matériaux extraits sur place ou bien apportés de courtes 

distances ont des impacts environnementaux très limités tout au long du leur cycle de vie car 

ces matériaux avaient un profil naturel à faible traitement et à faible énergie intrinsèque. En 

revanche, les bâtiments contemporains utilisent des technologies avancées qui consomment 

beaucoup d’énergie depuis l’extraction jusqu’à la démolition, et sans parler du taux des 

déchets jetés dans l’environnement. Par conséquent, pour parvenir à l’efficacité énergétique, 

l’architecture d’aujourd’hui doit chercher l’intégration équilibrée entre la tradition ancestrale 

et la contemporanéité, en utilisant les meilleurs matériaux et systèmes constructifs des deux 

courants. Tandis que, l’utilisation de ces matériaux de construction comme une alternative 

pour des constructions vernaculaires contemporaines et durables a des potentiels 

environnementaux et socio-économiques très importants qu’il faut soulignera.      

Figure 2. 18 : Vu sur la maison de la compagne. 
Source : https://www.construire-tendance.com/, 

consulté en 2019.

Figure 2. 17 : La façade principale et la structure interne 
de l’hôtel Yusuhara Marche. 

Source : https://retaildesignblog.net/, consulté en 2019. 
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 Les potentiels environnementaux et écologiques  

Les préoccupations actuelles liées à la protection de l’environnement ont bouleversé de 

façon significative les principes de construction. Dans ce contexte, répliquer les matériaux 

et les techniques de construction traditionnelles est principalement jugé comme étant le bon 

chemin à emprunter afin d’assurer la préservation des ressources naturelles non 

renouvelables (Almusaed et Almssad, 2015 ; Abdel Aziz et Shawket, 2011). D’autre part, 

l’adobe, la terre, le bois et la pierre remplissent une panoplie d’avantages écologiques durant 

leurs différentes phases de vie notamment celle de leur exploitation, dont on citera :      

 La possibilité de diminuer la quantité de CO2 dégagée lors de leur production sur le 

chantier et donc on limite leurs effets négatifs sur l’environnement et on réduit ainsi la 

consommation énergétique (Kaoula et Bouchair, 2016 ; Kaoula, 2017).       

 Eviter l’utilisation du transport vu qu’on les extrait sur place ou bien à proximité. 

 Accroitre la durée de vie des constructions.        

 Les propriétés spécifiques des matériaux locaux garantissant une meilleure température 

et une bonne qualité d’air à l’intérieur du bâtiment.                

 Les potentiels socio-économiques   

L’utilisation à grande échelle des matériaux de construction locaux est devenue une option 

nécessaire, particulièrement dans les régions où l’accessibilité économique et les principes 

socio- économiques faisaient l’objet de recherches scientifiques. À ce propos, les 

scientifiques (Wignacourt, 2009, Correia et al, 2014) ont fait valoir que les coûts de la mise 

en œuvre, de l’entretien et de la transportation de ces matériaux en fin de vie sont souvent 

inférieurs à ceux des nouveaux matériaux, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le 

développement économique local.  

Par ailleurs, l’incorporation des matériaux et des techniques constructives traditionnelles 

dans la concrétisation des projets futuristes contribue à préserver un patrimoine culturel de 

savoir-faire très riche en construction inhérent aux différentes régions, d'autant que ces 

matériaux proviennent des mêmes conditions sociales.                          

https://synonyms.reverso.net/synonyme/fr/concr%C3%A9tisation
https://synonyms.reverso.net/synonyme/fr/d%27autant+que
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2.3.3 Les éco-éléments vernaculaires, des nouveaux paradigmes d’un bâtiment 

fonctionnel et efficace    

À l’heure actuelle, les praticiens de la conception vernaculaire contemporaine insistent sur 

l’intégration d’un éventail d’éco-éléments vernaculaires. Selon eux, un bâtiment utile a pour 

souci principal d’investir dans le choix d’un fonctionnement adéquat qui s’adapte le mieux 

aux aspirations de la société contemporaine. Dans ce but, il doit être construit en pensant 

toujours à trouver les solutions efficaces pour éviter le recours aux énergies non 

renouvelables (l’électricité et le gaz) utilisées généralement pour chauffer, rafraichir et 

éclairer les espaces de vie des usagers. Il s’agit des solutions efficaces portant sur 

l’intégration des énergies gratuites : l’éclairage naturel du soleil et la ventilation naturelle du 

vent, afin de lutter contre la surconsommation et le réchauffement climatique.      

A cet effet, la création d’une architecture lumineuse, ventilée, saine et habitable a été l’un 

des moteurs fondamentaux qui alimentent les aspirations des architectes contemporains. Ces 

derniers s’appuient sur une méthode de réinterprétation de quelques éco-éléments 

vernaculaires sensibles au climat afin d’offrir aux usagers la possibilité de vivre dans des 

espaces confortables. Cependant, la ventilation naturelle étant assurée par la création des 

systèmes de ventilation (cour, patio, coupole, voûte et Malqaf, terrasse) (Fig.2.19, 2.20, 2.21, 

2.22), l'incorporation d'éléments de contrôle d'éclairage garantissent l’éclairage naturel 

(Moucharabieh, vérandas, loggias). En outre, le confort thermique dépend principalement 

des caractéristiques thermo-physiques des matériaux de construction et d’isolation, de la 

taille des ouvertures, de l’utilisation des brises solaires et des capteurs de chaleur (Fathy, 

1986). Par ailleurs, l’application des nouvelles technologies vient en seconde étape pour 

répondre aux besoins spatiaux des exigences actuelles que les anciennes méthodes de 

construction ne pouvaient pas permettre. 

 

 

 

 

 

 

a b c 
Figure 2. 19 : Maisons contemporaines avec cour revisitée : a- Maison des patios, AR Arquitetos, 

São Paulo, Brésil , b- Casa Luz, Arquitectura-G, Cilleros, Estrémadure, Espagne, c- Maison 1014, H 
Arquitectes, Granollers, Espagne. 

Source : Correia et al, 2014.
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Kengo Kuma est l’un des plus importants architectes japonais contemporains qui ait souvent 

réinterprété les sensibilités esthétiques japonaises de longue date et les combine avec les 

dernières technologies suscitées par la vie contemporaine (Stang et Hawthorne, 2005 ; 

Kuma, 2008). Egalement, l’architecte a tenté d’atteindre un sens d’immatérialité spatiale en 

introduisant les meilleurs éléments de l’architecture japonaise, de l’interaction de la lumière 

et de l'ombre, de l'ouverture et de la masse, de la nature et de l'homme à ses créations avec 

sobriété et spontanéité. Ses projets incarnent divers éco-éléments traditionnels japonais, à     

titre d’exemple, les panneaux coulissants du shoji appliqués d’une manière contemporaine 

au Musée d'histoire de Nasu, Japon (Fig.2.23). L’utilisation des lattes rappelle les treillis en 

bois, le kooshi, et les mailles et rideaux en bambou, sudare, qui sont des dispositifs japonais 

traditionnels communs qui servent d'intermédiaires entre l'intérieur et l'extérieur tout en 

assurant un confort visuel et olfactif agréable (Day, 2013).     

Pareillement, les travaux de l’architecte australien Glenn Murcutt attirent une grande 

attention internationale sans précédent ces dernières années, car ils ont façonné d’une 

manière remarquablement cohérente, en créant des espaces protégés reliant l'intérieur à 

l'extérieur par la mise en disposition des systèmes efficaces qui garantissent l’éclairage et la 

Figure 2. 21 : L’intégration de la cour en tant qu'élément 
principal offrant des zones ombragées et semi-ombragées à 

l’intérieur du Centre de formation Sainte-Catherine en Égypte. 
Source : Ibrahim, 2010.

Figure 2. 20 : Cour 
revisité en Égypte 

Source : Bianco, 2016.

Figure 2. 22 : Maison expérimentale à Hrubý Šúr (Senec, Slovaquie), d’un toit jardin voûté et couvert 
par des balles de paille. 

Source : https://habitat-bulles.com, consulté en 2019.

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kengo+Kuma%22
https://synonyms.reverso.net/synonyme/fr/pareillement
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ventilation naturelle tout en éliminant les besoins de chauffage ou de climatisation 

(Fromonot, 2005). Finalement, les travaux de ces architectes ont principalement un mélange 

harmonieux de sensibilité contemporaine, des éco-énergies locales, de structures indigènes 

et de respect de la nature.    

2.4 La réinterprétation, une solution efficiente pour réactualiser l’approche néo-

vernaculaire dans la vernaculaire contemporaine  

Aujourd’hui, nous vivons dans un environnement en dégradation continue qui a été affecté 

par certaines pratiques architecturales, considérées comme injustes. Les formes héritées des 

autres contextes sont les premiers contributeurs à la dégradation de l’environnement local 

car elles ne s’adaptent pas aux exigences climatiques et environnementales de la région dans 

laquelle le projet se réalise. Il est à noter cependant que, si la génération future des architectes 

poursuit l’imitation de mêmes formes actuelles, la dégradation de l’environnement va 

évoquer des temps très sombres pour les humains (Zographaki, 1986). C’est pourquoi des 

solutions élaborées devraient être prises par cette génération d’architectes et concepteurs 

pour y remédier.  

Depuis quelques années, nous assistons à des discours, de plus en plus grandissants, sur 

l'importance de la réinterprétation de l’architecture néo-vernaculaire dans le développement 

d’une architecture vernaculaire contemporaine. De nombreux chercheurs affirment que le 

style néo-vernaculaire issu des pratiques vernaculaires traditionnelles et des qualités 

technologiques de l’époque moderne, pourrait être considéré comme une référence idéale 

pour donner une impulsion supplémentaire au développement des nouvelles constructions 

de style vernaculaire contemporain (Vyas, 2017). Cette architecture néo-vernaculaire qui a 

interprété, autrefois, les éléments et les techniques traditionnelles ancestrales dans 

Figure 2. 23 : Les panneaux coulissants du Musée d’histoire de la région Nasu, Japon.  
Source : https://inspiration.detail.de, Consulté en 2019. 
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l’intégration des projets modernes et adaptables aux conditions environnementales, sociales, 

économiques et culturelles de chaque région aujourd’hui, elle est capable de donner un 

exemple sur la réinterprétation de la tradition dans la réalisation d’une série de construction 

vernaculaire contemporaine (Zhao et Gao, 2013).   

Dans le même esprit, les éco-stratégies environnementales observées dans les anciennes 

demeures et réadaptées autrement par les concepteurs modernes peuvent aussi rejoindre 

avantagement les avancées des technologies durables pour produire une technologie de 

construction vernaculaire contemporaine et alternative. Dans cette perspective, les 

architectes contemporains croient qu’avec la création des bâtiments vernaculaires 

contemporains, on augmentera les fonctionnalités qui peuvent être mises à jour à partir de la 

technique constructive vernaculaire, et qui sont également tirées de la réinterprétation de 

l’architecture néo-vernaculaire.     

En principe, la conception néo-vernaculaire est devenue de plus en plus populaire auprès des 

architectes. Cette architecture qui est une application des principes conceptuels 

vernaculaires, à la fois physiques et non physiques, dans le but de produire une conception 

vernaculaire qui se renouvelle en une autre moderne ou un peu plus avancé, sans ignorer, 

cependant, les valeurs de la tradition locale (Zographaki, 1986 ; Gede et al, 2018 ; Elvina et 

Vinky, 2019 ; Rudy et Fermanto,2020). Egalement, la conception contemporaine vise à 

reproduire les éléments et les techniques constructives écologiques formées localement par 

la tradition empirique, tout en favorisant l’importation des solutions technologiques 

efficaces et durables vues ailleurs. A la lumière des deux explications, nous déduirons que 

la signification néo-vernaculaire et vernaculaire contemporaine se complètent totalement, 

car la propriété des deux architectures est d’évoquer un sentiment d’identité similaire à celui 

qui abritait, autrefois, des modes de vie qui sont maintenant considérés comme souhaitables 

(Erdiono, 2011). L’apparence des deux créations est de traiter le contenu environnemental, 

socio-culturel, et économique de l’architecture vernaculaire comme étant quelque chose de 

vivable et de transformable. 

Donc, le focus des chercheurs et architectes qui encouragent le développement des deux 

styles est de réinterpréter le premier pour faire avancer le deuxième puisque c’est le meilleur 

moyen qu’on peut considérer comme un pont vers certaines qualités du passé aujourd'hui 

perdues, et la seule référence pour la continuité des valeurs traditionnelles. Cela pourrait se 

faire par l’utilisation de certaines méthodes scientifiques pertinentes (Fig.2. 24).      
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Dans ce qui suit, on présentera quelques initiatives des architectes pour soutenir et 

encourager la réinterprétation de l’architecture néo-vernaculaire dans le développement des 

nouvelles conceptions de style vernaculaire contemporain.                

2.4.1 Application des principes néo-vernaculaires dans la revitalisation des 

équipements touristiques   

Le projet du village touristique de Tongging est conçu dans le cadre d’un développement 

d’agrotourisme dans la région du lac Toba située dans le district de Merek, Karo Regency 

afin d’attirer plus de touristes, tout en développant le potentiel local de cette région. La 

majorité des bâtiments de ce projet sont réalisés selon l’approche de l’architecture 

vernaculaire contemporaine. Le concept de base de la conception est de trouver des 

meilleures solutions pour s’adapter aux conditions environnementales et répondre aux 

besoins de la communauté locale et des touristes. Pour se faire, les architectes ont réfléchi à 

explorer certains aspects écologiques de la maison Kora. Ceux-ci ont été retirés de la 

réinterprétation des projets néo-vernaculaires existant dans la région de Tongging ; à savoir : 

la création d’une relation entre les espaces intérieurs et extérieurs, la réadaptation du principe 

Vernaculaire 

 

Vernaculaire 

 

Vernaculaire 

 
Néo 

 

Contemporaine 

 

Formes simples, 
retour au passé 

Matériaux locaux 
plus développés 

Techniques de 
construction 
développées 

 

Formes compliqués, 
retour au passé 

 

Appliquer la 
technologie durable 

sur les matériaux 
traditionnels  

Techniques de 
construction plus 

développées et efficaces  

 

Réinterprétation 

 

Figure 2. 24 : Le passage de l’architecture néo-vernaculaire à l’architecture vernaculaire contemporaine à 
travers la réinterprétation de la première pour développer la deuxième.  

Source : Auteur, 2019. 
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des pilotis aux bâtiments, l’utilisation du système des matériaux mixtes, dont les murs sont 

en bois et en brique tandis que la structure est en acier et béton armé (Lindarto et Pasaribu, 

2019) (Fig.2.25).  

 

 

Quant à l’hôtel de villégiature à Tuktuk, le projet a été implanté sur la côte du lac Toba. Le 

concepteur a essayé de connecter le thème de l’architecture vernaculaire contemporaine avec 

la beauté du paysage, la montagne et la plage de la région du Toba, pour assurer un séjour 

agréable aux touristes. Ces derniers préfèrent toujours visiter les immeubles impliquant dans 

leur construction certains aspects de l’architecture locale de cette région. Ce style a été 

précisément appliqué par l’architecte afin de pouvoir s’adapter au contexte, préserver 

l’environnement local et maintenir l’indenté du lieu. Ainsi, développer les principes 

écologiques de l’architecture de Batak Toba à travers la réinterprétation des éléments 

observés dans certains projets d’architecture néo-vernaculaire existant dans la même région. 

En outre, la conception de l’hôtel utilise la forme triangulaire comme couverture de toit, 

tandis que les piliers de la maison traditionnelle de Batak Toba sont intégrés dans la façade 

principale du bâtiment (Elvina et Vinky, 2019) (Fig.2.26).   

Figure 2. 25 : L’intégration des aspects de la maison traditionnelle de Kora dans le 
développement des bâtiments du village touristique de Tongging. 

Source : Lindarto et Pasaribu, 2019. 

Figure 2. 26 : L’hôtel de villégiature à Tuktuk, couverture en forme de triangulation. 
Source : Elvina et Vinky, 2019. 
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Deux autres projets d’hôtels villégiateurs, à Karo ont été conçus avec les mêmes directives 

de l’architecture néo-vernaculaire. Les bâtiments sont une véritable réadaptation des 

techniques traditionnelles indonésiennes où tous les éléments sont construits selon la 

méthode combinatoire des matériaux locaux aux nouvelles technologies de construction 

durable (Firman et Yuni An Sari, 2018). Pour montrer en avantage le concept néo-

vernaculaire, les plans des hôtels sont faits d’une manière à faire ressembler leurs 

organisations au schéma personnalisé de la maison de Karo. Les toits des hôtels ont 

également adoptés le même toit de la maison traditionnelle de la tribu Karo (Sebayang et 

Siagian, 2019) (Fig.2.27).  

 

 

 

 

2.4.2 Le néo-vernaculaire au sein des équipements éducatifs, culturels et 

sportifs     

L'école maternelle bioclimatique d'Ouled Merzoug au Maroc conçue par le BC architectes 

allie les techniques de construction locales (adobe, pierre, terre et bois) aux nouvelles 

technologies de passivité thermique et efficacité énergétique (orientation optimale, 

ventilation naturelle).  

 

 

 

 

 

a b 

Figure 2. 27 : La façade principale des deux bâtiments représente la culture locale. 

Source : Firman et Yuni An Sari, 2018.

Figure 2. 28 : a-Ecole maternelle bioclimatique au Maroc, b-une réinterprétation du néo-vernaculaire dans un 
nouveau langage vernaculaire contemporain.  

Source : Cantika.C et al, 2020, https://www.floornature.eu.
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L’équipe de travail s’est basée sur le concept de la réinterprétation des principes 

d’architecture néo-vernaculaire et les réadapte avec un nouveau langage vernaculaire 

contemporain. Les murs de cette école sont construits en adobe et crépies avec la terre pour 

renforcer le système d’isolation thermique tout en rendant le bâtiment frais pendant la 

journée et plus chaud pendant la nuit (Cantika et al, 2020) (Fig.2.28).    

Le musée mont Sinabung est implanté pour informer et éduquer les habitants locaux sur les 

aspects et les catastrophes géologiques du volcan. Le style d’architecture choisi est le 

vernaculaire contemporain qui a été inspiré de la tradition du Karo mais avec des formes 

modernes. A travers la réinterprétation de quelques éléments des constructions néo-

vernaculaires, la structure du musée est réalisée avec les mêmes techniques et matériaux 

traditionnels et naturels. Un système d’isolation en caoutchouc est intégré à la structure pour 

réduire l'impact des secousses sismiques sur le bâtiment (Wahyuni et Ade Syahputra, 2019) 

(Fig.2.29).      

 

 

 

 

 

 

 

Le centre de la jeunesse, se situe stratégiquement à la périphérie de la ville de Medan, il est 

conçu selon les principes et les stratégies de l’architecture néo-vernaculaire de la région de 

Medan afin de répondre à ses exigences climatiques et environnementales. Pour se faire, la 

planification du bâtiment met l’accent sur le concept d’architecture vernaculaire 

contemporaine pour présenter, d’une part la beauté de l’architecture et la culture malaisienne 

et d’une autre part fournir aux utilisateurs des espaces confortables et sains pour effectuer 

leurs activités à l’aise. Le visible dans ce bâtiment est l’utilisation d’un toit étendu en bois 

comme réponse au climat tropical de la région de Medan, ce toit a permis d’améliorer la 

qualité de l’air à l’intérieur de la construction surtout pendant les journées les plus chaudes 

de l’année. Ainsi, l’utilisation d’une couche de la pierre naturelle sur les murs extérieurs du  

Figure 2. 29 : Le musée mont Sinabung inspiré de la tradition du Karo. 
Source : Wahyuni et Ade Syahputra, 2019.
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centre permet de régler l’opération du transfert de la chaleur (Imam Faisal et Hilda Masito,    

2018) (Fig.2.30).       

2.4.3 La réutilisation adaptative des éléments néo-vernaculaires dans les 

équipements commerciaux et sanitaires     

Le centre commercial et de marché sont réalisés avec l’approche de l’architecture 

vernaculaire contemporaine. Préservant ainsi la tradition locale du Medan Tembung. Tous 

les éléments et les techniques utilisées dans la construction de ce centre découlent de la 

réinterprétation et l’analyse des conceptions néo-vernaculaires existant dans la région à 

travers la typologie de maisons traditionnelles. La position et la taille des ouvertures 

prennent en considération les conditions climatologiques autour du site tel que la course 

apparente du soleil et la circulation de l'air.  

De plus, le choix des matériaux traditionnels 

comme le bois et la brique donnent un ancrage 

du bâtiment qui sort de son contexte. Quant au 

toit, il a été élevé d’une manière variée par 

rapport au bâtiment pour assurer une bonne 

circulation de l’air durant l’année, ainsi offrir 

des bonnes conditions d’éclairage naturel à 

l’intérieur des boutiques (Lindarto et Solihin, 

2020) (Fig.2.31).        
 

A travers, le projet d’hôpital provincial de Bamyan en Afghanistan construit par le cabinet 

d'architecture canadien Arcop, les architectes ont tenté de réinterpréter quelques solutions 

Figure 2. 30 : Le centre de la jeunesse intègre un système de toit qui permet de renouveler l’air à l’intérieur 
du bâtiment. 

Source : Imam Faisal et Hilda Masito, 2018.

Figure 2. 31 : L’hôpital provincial de Bamyan, 
Afghanistan. 

Source : https://worldarchitecture.org/
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de construction traditionnelles vues dans les bâtiments néo-vernaculaires et qui répondent le 

mieux aux exigences de l’environnement local. Dans l’ensemble, Acrop a recherché 

d’adopter une approche d’architecture vernaculaire contemporaine et durable, dont la 

composition massique est tirée de l’analogie des tribunaux traditionnels. Pour participer à la 

guérison et au bien-être des malades, une orientation Nord-Sud est privilégiée pour 

maximiser les gains solaires en hiver et optimiser l'éclairage naturel. Grâce à cette stratégie, 

la lumière se diffuse uniformément dans les couloirs et les salles (Cantika et al, 2020). Cette 

orientation assure également la ventilation naturelle et participe à renouveler l’air dans la 

majorité des espaces de l’hôpital. Par ailleurs, le projet est réalisé en s’appuyant sur des 

techniques et des matériaux locaux à l’instar de la terre battue stabilisée qui a été incorporée 

dans la construction des murs extérieurs, en plus, la pierre qui est utilisée comme support de 

la structure du bâtiment (Fig.2.32).        

Conclusion  

Nous avons constaté dans ce chapitre, que le monde se heurte à un grand problème lié à la 

mondialisation est la création des bâtiments standards qui ne s’adaptent pas à leurs contextes 

d’implantation. Ceux-ci ont généré des impacts sur différentes échelles comportementales 

de l’environnement dont les effets peuvent être non seulement nuisibles, mais désastreux 

pour tous les êtres vivants. Face à cela, plusieurs opérations ont été menées par plusieurs 

acteurs du bâtiment, afin de minimiser ces impacts négatifs et améliorer les conditions de 

vie des gens. Nous avons étudié objectivement ces opérations qui ont été focalisées sur la 

compréhension de l’interrelation entre l’architecture néo-vernaculaire, l’architecture 

vernaculaire contemporaine et l’environnement.    

Figure 2. 32 : Le centre commercial, région du Medan Tembung. 
Source : Lindarto et Solihin, 2020.
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En premier, nous avons abordé la notion de l’architecture vernaculaire contemporaine 

comme un terme général, dans un vaste contexte de recherche. Selon la vision d’Amos 

Rapoport, l’idée de l’architecture vernaculaire contemporaine ne consiste pas à recréer le 

passé nostalgiquement, mais de transporter les principes pertinents qui sous-tendent de 

l’identité des peuples qui expriment une sensibilité contemporaine envers la culture et 

l'environnement local. Alors que, Paul Oliver considère que l’architecture vernaculaire est 

très riche en leçons écologiques qui peuvent inspirer les aspirations des futures architectes 

afin de les réinterpréter dans la création des conceptions mieux équipées pour faire face aux 

nombreuses contraintes climatiques et environnementales d’un lieu donné. Par contre, 

Marcel Vellinga a simplement défini l’architecture vernaculaire contemporaine comme 

l’interconnexion entre l’architecture vernaculaire et la contemporanéité, car elle encourage 

l’utilisation de la technologie et l’innovation contemporaine parallèlement à la poursuite des 

aspects vernaculaires, afin de répondre aux besoins du présent en aspirant à créer des formes 

construites pour un avenir plus efficace. 

Par ailleurs, la matrice de projet de conception dégage des manières de conceptions diverses 

mais pertinentes montrant toutes un lien et une réponse au site et au climat local. Autrement 

dit, les architectes se sont concentrés spécifiquement sur l’inspiration d’un large éventail des 

aspects vernaculaire impliquant le paysage, les matériaux locaux, les éco-éléments 

vernaculaires avec une touche contemporaine.  

Aussi, nous avons constaté que l’architecture durable est devenue le terme le plus 

couramment utilisé dans le monde. Celui-ci reflète les perspectives des architectes 

concernant la planification des projets efficaces qui tiennent compte des objectifs 

environnementaux, sociaux et économiques. En outre, cet axe, nous a permis de connaitre le 

rôle crucial joué par l’architecture vernaculaire ancestrale dans le développement des 

approches durables. Cette architecture vernaculaire traditionnelle a, autrefois, atteint 

indirectement la durabilité environnementale grâce à une bonne intégration au site, une 

orientation adéquate, une utilisation des matériaux locaux, une intégration des stratégies 

passives qui exploitent les énergies renouvelables afin d’assurer un refroidissement et un 

chauffage naturel.  

Enfin, on a indiqué les stratégies environnementales importantes et nécessaires à incorporer 

dans le développement des futurs projets, en particulier dans les conceptions vernaculaires 

contemporaines. Ces stratégies pourraient être résumées comme suit (Fig.2.33).                           



85 
 

- Il convient donc de poursuivre la pratique traditionnelle consistant à créer des conceptions 

harmonieuses à l’environnement local grâce à leur intégration au paysage, au contexte et 

leur adaptation aux conditions climatiques locales.       

- Dans la même perspective, la sélection des matériaux appropriés à l’environnement local 

est une étape indispensable à la conception à faible impact environnemental. Il s’agit 

d’utiliser des matériaux accessibles sur le site tout en faisant appel aux applications 

innovantes de l’architecture contemporaine.   

- La réappropriation de quelques éco-éléments vernaculaires d’une manière nouvelle 

constitue un pas en avant pour surmonter les problèmes d’inconfort et garantir le choix 

d’un fonctionnement performant.   

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre déduit donc que la signification néo-vernaculaire et vernaculaire contemporaine 

se complètent totalement, car l’objectif des deux architectures est de réactualiser les 

stratégies environnementales traditionnelles avec une touche moderne et contemporaine afin 

de réduire les impacts environnementaux. Ainsi, pour ériger des projets vernaculaires 

contemporains, on doit se focaliser sur la réinterprétation des œuvres néo-vernaculaires 

puisque c’est la meilleure solution que l’on puisse considérer comme un pont vers certaines 

qualités du passé, aujourd'hui perdues, et la seule référence pour la continuité des valeurs 

traditionnelles. Cela ne pourrait se faire que par l’utilisation de certaines méthodes 

scientifiques pertinentes.       

Finalement, les conclusions de ce premier chapitre, nous permettrons de cerner 

objectivement la problématique posée et de dégager les axes à mener dans les chapitres 

suivants.      

Stratégies environnementales 

Respecter : Paysage/ 
Site/ Climat. 

Impliquer les 
matériaux locaux. 

Eco-éléments vernaculaires 

Figure 2. 33 : Schéma récapitulatif des stratégies environnementales incorporées à la conception vernaculaire 
contemporaine.  

Source : Auteur, 2019. 
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CHAPITRE III : PANORAMA DES METHODES SCIENTIFIQUES : POUR UNE 

REINTERPRETATION DES CONCEPTIONS NEO-VERNACULAIRES A 

TRAVERS LES STRATEGIES ENVIRONNEMENTALES EFFICIENTES 

Introduction  

Après avoir clarifié dans les chapitres précédents les concepts principaux liés à notre 

problématique, il s’avère que le besoin d’une méthode de réinterprétation de l’architecture 

néo-vernaculaire est fortement nécessaire. Pour se faire, le but de ce chapitre est de répondre 

à la première hypothèse de ce travail en essayant d’élaborer une méthode de réinterprétation 

des conceptions néo-vernaculaires propre à notre approche. Depuis quelques années, nous 

assistons à des discours, de plus en plus grandissants, sur la thématique de la réinterprétation 

de l’architecture néo-vernaculaire. Ceux-ci touchent l’aspect environnemental afin de 

dégager des enseignements pertinents qui pourraient contribuer au développent d’une 

architecture vernaculaire contemporaine et durable. Aussi, cette thématique a interpellé les 

chercheures pour mettre en lumière des méthodes efficaces en se basant sur des approches 

scientifiques. Le présent chapitre dresse un panorama des méthodes scientifiques mises en 

œuvre par les chercheurs dans l’étude de la thématique mentionnée ci-dessus, pour arriver à 

nous positionner et développer une approche méthodologique qui tient en compte les 

objectifs de la problématique et les spécificités du contexte de notre étude. Ensuite, on 

examinera les différentes stratégies et sous-stratégies environnementales selon notre 

méthode combinatoire que l’on utiliserait pour vérifier la première hypothèse. Afin de 

faciliter l’analyse, nous nous focalisons sur l’identification des outils qui nous aideront à 

appliquer cette méthode, laquelle est dirigée par la conception / pratique que nous mettrons 

en œuvre dans cette recherche. 

3.1. Les méthodes scientifiques au cœur de la réinterprétation des conceptions néo-

vernaculaires  

La problématique de la réinterprétation de l’architecture néo-vernaculaire pour tirer des 

leçons pertinentes qui peuvent participer dans le développement d’une architecture 

vernaculaire contemporaine met l’accent sur l’aspect environnemental. Pour se faire, les 

chercheurs en mis en exergue des méthodes et des stratégies environnementales appropriées 

pour réinterpréter et analyser les projets néo-vernaculaires par le biais des approches 

scientifiques.                
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3.1.1 VerSus : une approche opérationnelle de la réinterprétation de 

l’architecture néo-vernaculaire par l’usage des stratégies 

environnementales   

Le projet de recherche VersSus ‘‘Héritage de demain : Connaissances vernaculaires pour 

une architecture durable’’ est élaboré en collaboration avec les chercheurs de plusieurs 

laboratoires d’écoles d’architecture en Europe à savoir : CRAterre-Ecole d’Architecture de 

Grenoble, l’Université degli Studi di Cagliari et l’Université degli Studi di Firenze en Italie 

et L'Université Politècnica de València en Espagne. Egalement, ce projet a été soutenu par 

la Commission européenne et de l'égide de la Chaire UNESCO Architecture de terre, 

cultures constructives et développement durable, le Comité international d'architecture 

vernaculaire (ICOMOS-CIAV) et le Comité scientifique international sur le patrimoine 

architectural en terre (ICOMOS ISCEAH). Par ailleurs, l'approche opératoire de VerSus est 

actuellement utilisée par plusieurs chercheurs en tant qu’outil méthodologique sur lequel ils 

basent leur réinterprétation.          

 Idée et concept du projet VerSus : une réinterprétation structurelle et 

corporelle    

Le projet de recherche scientifique VerSus présente les résultats complets des recherches 

menées par cinq groupes de recherche des universités mentionnées ci-dessus. Ceux-ci sont 

dotés d’une vaste expérience dans le domaine de la mémorisation, la valorisation et la 

réintégration du patrimoine architectural vernaculaire traditionnel et culturel universel. Le 

projet visait principalement à codifier les principes et les enseignements relatifs à 

l’architecture vernaculaire contemporaine envisagés par l’architecture vernaculaire et néo-

vernaculaire des exemples analysés. Grâce à ce projet l’équipe de recherche a pu établir une 

liste des stratégies environnementales issues de l’architecture vernaculaire et néo-

vernaculaire susceptible de contribuer au développement d’une architecture vernaculaire 

contemporaine et durable, appropriée et capable de répondre aux exigences de la vie 

contemporaine.         

En somme, l’approche opérationnelle retenue par le projet VerSus a permis de réinterpréter 

et d’analyser l’efficacité des projets d’architecture néo-vernaculaire dans différents 

contextes.         
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 Les étapes clés de l’évolution du projet VerSus, émergence et affirmation 

de différentes approches  

Les cinq équipes de recherche mettent en œuvre une approche systématique et 

multidisciplinaire basée sur l’analyse du fond documentaire de plus de 1 000 références de 

littérature tirés des ouvrages techniques, des articles scientifiques, des comptes rendus des 

conférences, des entretiens avec des experts, des lois sur la construction et de programmes 

d'évaluation (Sánchez-Montañés Macías, 2007 ; Correia, 2009 ; Correia et al, 2014). Ces 

documents traitent la relation entre l’architecture vernaculaire et la durabilité selon les 

aspects environnementaux (l’utilisation de l’énergie, l’impact environnemental des 

matériaux locaux). Après plusieurs tentatives, les chercheurs de cinq équipes ont décidé 

d’adopter une structure conceptuelle développée en trois étapes (Fig.3.1).      

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Celle-ci a constitué la structure d’inventaire sur laquelle les étudiants et les doctorants de 

quatre ateliers organisés au Portugal, en Italie et en France ont basé leurs observations, leurs 

enquêtes sur terrain, leurs analyses comparatives interprétatives de données collectées sur 

l’étude de cas d’architecture vernaculaire et néo-vernaculaire. 

Stratégies 

environnementales 

4-Liste des 
Stratégies 
Environne

mentales. 

Conditions 

géographiques. 

1-Fixer 

l’objectif 

fondamental. 

 

3-Objectifs 
/ Besoins 
généraux 

spécifiques. 

2- 
Principes 

et 
Stratégies. 

Selon. 

Vernaculaire.  

Néo-vernaculaire. 

Vernaculaire Contemporaine. 

Figure 3. 1 : Le cadre conceptuel adopté par les cinq équipes de projet de recherche VerSus. 
Source : Auteur, d’après Correia et al, 2014. 
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Ces études ont permis, en première phase, de codifier les principes locaux de l’architecture 

vernaculaire de chaque contexte, et en seconde phase, de fournir une liste des stratégies 

environnementales qui semblaient capables d’enrichir le développement d’une architecture 

vernaculaire contemporaine. Celles-ci sont classées comme suit : respecter le contexte 

environnemental et le paysage, profiter des ressources naturelles et climatiques, réduire la 

pollution et les déchets, contribuer à la santé et au bien-être de l'homme et réduire les effets 

des dangers naturels. Cependant, ces stratégies environnementales ont été aussi appliquées 

dans la réinterprétation des projets d’architecture néo vernaculaire afin de les valider 

définitivement. Ce que nous verrons en détail dans ledit projet de recherche. 

 L’adoption des stratégies environnementales, une démarche efficace en 

faveur d’une construction à faible impact environnemental   

Le projet de recherche VerSus définit la stratégie environnementale comme étant la capacité 

de l’intervention humaine de s’intégrer aux caractéristiques environnementales locales d’un 

lieu donné (Neila, 2004). L’objectif de la réalisation de ces stratégies environnementales est 

de réduire les impacts négatifs relatifs à l’environnement, créés par les maux pratiques, tout 

en réagissant à tous les changements de l’environnement, y compris l’ensemble des 

conditions de vie favorables. En outre, ces stratégies étaient largement interconnectées avec 

le climat local et l’exploitation des ressources naturelles disponibles sur le site. Ces derniers 

constituent le point de départ à partir duquel se conçoit l’organisme architectural (Oliver, 

1999). Afin de répondre aux exigences environnementales, cinq stratégies 

environnementales principales ont été identifiées à partir de cette recherche (voir Annexe D):                     

 Respecter le contexte environnemental et le paysage      

Cette stratégie a fait l’objet d’une attention très particulière de la part des concepteurs qui 

s’intéressent à la protection de l’environnement et le paysage naturel (Martin, 2011). Cela 

veut dire qu’avant de lancer n’importe quelle opération de construction il faut d’abord 

comprendre la nature et les fonctionnalités du site. Aussi, nous devons trouver les meilleures 

solutions et techniques pour s’adapter à la morphologie et aux caractéristiques physiques du 

terrain d’implantation.  



90 
 

 Profiter des ressources naturelles et climatiques 

Le choix d’un emplacement approprié et une orientation adéquate, sont deux stratégies très 

importantes qui encouragent l’exploitation des ressources naturelles disponibles localement. 

Celles-ci permettent ainsi de profiter des caractéristiques bioclimatiques du site 

(rayonnement solaire, les courants d’air, présence de l’eau), tout en assurant une 

harmonisation entre la bâtisse et son environnement (El, 2005 ; Coch, 1998).            

 Réduire la pollution et les déchets 

Actuellement, l’utilisation des matériaux locaux et renouvelables est une technique très 

importante qui a été reprise de la logique vernaculaire et transmise à l’architecture néo-

vernaculaire. La réalisation des projets avec les matériaux existant dans le site permet de 

limiter l’impact négatif sur l’environnement (Fernandes et al, 2014). Les autres avantages 

de l’utilisation des matériaux locaux résident dans leur capacité à réduire l’impact 

environnemental lié au transport vu qu’ils sont extraits sur place ou bien apportés de courtes 

distances. Aussi, ces matériaux sont recyclables, ce qui permet leur réutilisation à nouveau.                         

 Contribuer à la santé et au bien-être de l'homme 

Cette stratégie encourage la réinterprétation de quelques éléments et dispositifs écologiques 

et durables de l’architecture vernaculaire afin d’offrir aux usagers la possibilité de vivre dans 

des espaces sains et confortables. En particulier, l’architecture vernaculaire inclut plusieurs 

solutions et techniques qui s’adaptent aux différents changements climatiques saisonniers, à 

savoir : la création des systèmes de ventilation naturelle (Moucharabieh, Malqaf) et d’autres 

espaces garantissant l’éclairage naturel (cours, patios, vérandas, loggias), (Lloyd Jones, 

2002). En outre, le confort thermique dépend principalement des caractéristiques thermo-

physiques des matériaux de construction, de la taille des ouvertures, de l’utilisation des brises 

solaires et des capteurs de chaleur (Fromonot, 2005).              

 Réduire les effets des dangers naturels         

Dans les contextes particulièrement exposés aux risques naturels, tels que les tremblements 

de terre, les inondations, les tornades et les terrains instables, etc.., les bâtisseurs devraient 

mettre en œuvre des stratégies et fournir des solutions techniques permettant d’améliorer la 

résilience et l’élasticité de la construction au-delà de la catastrophe. Ces solutions techniques   
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Apprendre à travers 
la réinterprétation. 

changent en fonction du facteur de risque et des ressources et matériaux disponibles 

localement (Caimi et Hofmann, 2014 ; Correia et al, 2011).  

3.1.2 Day Heidi : une démarche pertinente de réinterprétation pour une 

conception vernaculaire contemporaine  

Le modèle de recherche : the vernacular as a model for design conçu par Day Heidi dans sa 

thèse de doctorat à l’université de Cardiff, UK développe une méthode d’analyse permettant 

de réinterpréter et analyser une série de maisons vernaculaires et néo-vernaculaires 

sélectionnées dans certains pays de Galles. L’objectif de cette étude est d’affiner un modèle 

type incluant des stratégies environnementales qui servent comme référence aux chercheurs 

et concepteurs intéressant à renouer avec les grands principes traditionnels.                         

  De la recopiassions à la réinterprétation : un changement de regard 

envers l’utilisation des stratégies environnementales locales        

Day a fourni une méthode de recherche par conception en s’appuyant sur la théorie 

fondamentale suggérée par l’architecte théoricien Amos Rapoport « le vernaculaire comme 

un système modèle pour la conception contemporaine » (Asquith et Vellinga, 2006). Cette 

théorie a été choisie puisqu’elle encourage l’implication des stratégies environnementales 

vernaculaires et néo-vernaculaires dans la construction des maisons contemporaines par la 

réinterprétation, l’analyse et l’observation de ces dernières, au lieu de recopier l’esthétique 

formelle architecturale telle qu’elle est reproduit dans le passé par nos prédécesseurs (Fig.3.2).         

  

        

 
 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte, le modèle évoque la nécessité de s’éloigner de la méthode d’analyse 

historique qui a été utilisée au tout début par les chercheurs dans l’identification, la 

Vernaculaire/ Néo-
vernaculaire 

Pour développer

Concepts 
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Théories

Identicication+évaluation
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Conception vernaculaire contemporaine. 

Figure 3. 2 : Schéma du système-modèle d’Amos Rapoport : Apprendre de l’architecture vernaculaire et néo-
vernaculaire à travers la réinterprétation. 

Source : Auteur, d’après Day.H, 2013.
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classification et la documentation de l’architecture vernaculaire à travers le monde. En outre, 

celui-ci démontre l’importance d’adopter de nouvelles méthodes de réinterprétation plus 

conceptuelles et plus axées sur la lecture et la réinterprétation de l’architecture vernaculaire 

et néo-vernaculaire. Ceux-ci exagèrent actuellement un certain niveau d’abstraction afin de 

pouvoir en retirer les meilleures leçons à intégrer dans la conception des nouveaux bâtiments 

vernaculaires contemporains (Day, 2013).      

 Identification des facteurs physico-environnementaux à travers l’étude 

des exemples d’architecture néo-vernaculaire au Royaume-Uni         

L’étude de littérature des architectures néo-vernaculaires de différents contextes au 

Royaume-Uni approuve que la majorité des cas analysés se limitent à la réinterprétation des 

aspects liés aux facteurs physico-environnementaux ; à la forme, aux matériaux et systèmes 

de construction et aux détails architectoniques. Cependant, plusieurs stratégies 

environnementales ont été identifiées, raffinées et classées selon leur importance en se basant 

sur la méthode d’hiérarchisation des besoins de Maslow (Abraham, 1968 ; Yates, 2010). Ces 

stratégies qui sont présentées dans la figure suivante (Fig.3.3) :    
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Figure 3. 3 : Les stratégies sont toutes interconnectées et liées les unes aux autres, certaines stratégies prévalant 
sur d’autres et influant davantage sur la réinterprétation. 

Sources : Auteur d’après Day, 2013. 
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3.1.3 Salman Al-Zubaidi : le potentiel de la réinterprétation de l’architecture 

néo-vernaculaire dans le monde Arabe     

Cette recherche est axée potentiellement sur la réinterprétation de l’architecture néo 

vernaculaire dans le monde arabe en référence particulière aux bâtiments domestiques dans 

les Emirats Arabes Unis. Al-Zubaidi a développé une méthode d’analyse environnementale 

appropriée à l’environnement naturel et locale de la région des EAU ainsi qu’au monde 

Arabe.   

En effet, le développement de cette méthode nécessite de suivre plusieurs démarches. Dans 

cet objectif, les sections suivantes présentent en détail la méthode d’analyse 

environnementale élaborée dans le cadre de cette recherche de doctorat.       

 Appréhender de méthodes environnementales comme de nouvelles 

approches scientifiques  

Le développement d’une méthode d’analyse environnementale a nécessité la sélection de 

plusieurs méthodes pour en sélectionnant certaines : d’Eco-Homes, BREEAM et LEED. Par 

la suite, celles-ci ont été bien étudiées, modifiées et personnalisées, afin de proposer une 

méthode d’analyse appropriée à l’environnement local de la région des Emirats Arabes Unis 

qui sera adéquate aussi aux autres environnements du monde arabe. Vers la fin la méthode 

fournée a été servait à analyser l’efficacité des cas d’études choisies en matière de durabilité 

environnementale (Salman Al-Zubaidi, 2007).    

 

  

                             

 

 

 

 

 

                

Site 

Les cinq domaines retenus par l’étude  

Energie Ressources 

Environnement intérieur  Eau, pollution et déchets  

Transport Gestion  Transport 

Les trois domaines éliminés par l’étude  

Figure 3. 4 : Les stratégies environnementales retenues et éliminées par l’étude. 
Source : Auteur, d’après Salman Al-Zubaidi, 2007. 
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Il faut souligner que les stratégies environnementales de la réinterprétation retenues par la 

chercheuse dans cette thèse sont celles apparues dans les trois méthodes analysées au début 

de la recherche à savoir : l’énergie, les ressources, le site, l’environnement intérieur et eau, 

pollution et déchets. En revanche, les autres domaines observés dans l’une des méthodes ont 

été éliminés tels que : Le transport dans l’Eco-Homes, la gestion dans BREEAM et 

l’innovation dans le LEED (Fig.3.4).     

 Une méthodologie combinant les méthodes environnementales est-elle 

possible ?   

Le schéma suivant illustre l’ensemble de stratégies environnementales, les sous stratégies et 

les caractéristiques architecturales développées à travers cette recherche (voir Annexe E).         

3.2 Combinaison de trois modèles : vers une approche des stratégies 

environnementales appropriées à notre recherche  

L'analyse des trois modèles précédents démontre qu’il existe des méthodes 

environnementales de réinterprétation des conceptions néo-vernaculaires. Cependant, 

aucune de ces méthodes ne peut être utilisée dans notre recherche sous sa forme actuelle. En 

conséquence, développer une approche de stratégies environnementales pour réinterpréter 

les œuvres de concepteurs modernes renvoie vers l’idée de combiner et corréler entre les 

stratégies environnementales de trois modèles discutés auparavant par un codage de couleurs 

afin de personnaliser les stratégies environnementales propres à notre objectif de recherche. 

D’autre part, nous signalons enfin que les stratégies environnementales qui sont retenues par 

la recherche sont celles appartenant aux trois modèles à savoir : le respect du site et le profit 

des ressources climatiques, la réduction d’impact environnemental et la contribution au bien-

être de l’homme. En revanche, les stratégies apparues séparément dans l’une des méthodes 

étudiées ont été exclues de cette recherche (Réduction des effets dus aux dangers naturels, 

Eau et Déchets), (Kersenna et al, 2021) (Tab.3.1).    

Rappelons que, les stratégies environnementales sélectionnées par cette recherche sont 

intéressantes quant au contexte de notre travail, étant donné qu’elles sont toutes liées aux 

pratiques de conception, de construction et d’exploitation des bâtiments qui affectent 

directement ou indirectement l'utilisation des ressources naturelles et des techniques de 

construction vernaculaires et écologiques. Par contre, celles non adaptables à ces critères 

sont écartées.  
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Tableau 3. 1 : Tableau récapitulatif des modèles de stratégies environnementales. 
Modèle 1 : Projet VerSus Modèle 2 : Day 

Heidi 
Modèle 3 : Salman Al-

Zubaidi 
Modèle de notre recherche 

1-Respecter le contexte 
environnemental et le paysage. 

1- Paysage. 1-Site. 
1- Respecter le site et 
profiter des ressources 

climatiques. 
- Assurer un choix de site approprié. 

Minimiser l'impact des interventions. 
- Assurer les conditions pour la 
régénération du site. 

Intégration à la morphologie 
environnementale. 
- Comprendre les fonctionnalités du 
site. 

- Site. 
- Climat. 
- Orientation. 
- Écologie. 
- Lumière. 
- Vues. 
- Dedans/ dehors. 
- Durabilité. 

- Planification architecturale. 
- Orientation. 
- Accès à la parcelle. 
- Taille de parcelle. 
- Organisation du site. 
-Relation extérieure-intérieure. 
- Masse du bâtiment. 
- Forme de construction. 
- Champ brun.   

a- Choix et intégration 
au site.  

b- Organisation du site 
(extérieur/ intérieur).  

c- Masse du bâtiment. 
L’orientation appropriée du 
bâtiment.    

2-Profiter des ressources naturelles et 
climatiques. 2- Matériel. 2-Energie. 2- Réduire l’impact 

environnemental. 
- Choisir l'orientation appropriée du 
bâtiment. 
- Considérer l'hydrographie du lieu et 
gérer les ressources en eau. 
- Localisation des bâtiments pour tirer 
parti des reliefs naturels.  
- Inclure l'énergie solaire dans la 
conception globale. 
- Profitant de l'inertie thermique du 
sol.   

- Ressources. 
- Localité. 
- Construction. 
- Technologie. 
- Artisanat. 
- Texture. 
 

- Consommation d'énergie. 
- Source d'énergie 
- Matériaux de construction. 
- Système de construction. 
 

a- Concilier les matériaux 
locaux aux nouvelles 
technologies de 
construction. 

b- Sources d'énergies 
renouvelables. 

3-Réduire la pollution et les déchets. 3- Ressources. 3- Contribué au bien-être 
de l’homme. 

-Consommer des matériaux 
disponibles localement. 
-Utilisation de matériaux recyclables 
et recyclés. 
-Réduction les pertes d'énergie 
thermique. 
-Utiliser les ressources énergétiques 
disponibles. 
-Planification de la maintenance et 
prolongation de la durabilité des 
bâtiments. 

- Caractéristiques de la 
durabilité des matériaux. 
- Cycle de vie du bâtiment.  
- Flexibilité du bâtiment. 
- Durabilité des matériaux. 
-  Consommation de matériaux. 
- Matériaux respectueux de 
l'environnement.  

a- Confort thermique. 
b- Ventilation naturelle. 
c- Eclairage naturel. 

4-Contribuer à la santé et au bien-
être de l'homme. 

4- Environnement intérieur. 

- Améliorer les niveaux de 
températures et d’humidité intérieure 
dans les limites des valeurs 
acceptables. 
- Assurer une ventilation naturelle 
adéquate. 
- Garantir un éclairage naturel adéquat 
et le rayonnement solaire.  
- Améliorer le chauffage naturel et 
passif. 
- Eviter les matières toxiques. 

- Système de ventilation. 
- Propriétés des matériaux de 
construction. 
- L'enveloppe du bâtiment.  
- La flexibilité des espaces.      
 

5-Réduire les effets des dangers 
naturels. 

5-Eau. 

- Fournir des conseils pratiques pour 
anticiper et atténuer les risques. 
- Développer des systèmes de 
construction solides et flexibles. 
- Prise en compte des spécificités des 
risques locaux.  
- Intégration de mesures techniques et 
comportementales visant à réduire la 
vulnérabilité. 
- Incorporer des stratégies de 
récupération après le désastre. 

- Taux de consommation d'eau. 
- Installations de recyclage de 
l'eau. 

6-Déchets. 

- Production de déchets. 
-Installations de recyclage des 
déchets. 
 

Source : Auteur, 2019. 
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D’autres critères nous ont également guidés dans notre choix, à savoir :               

- La pertinence vis-à-vis des stratégies environnementales et les cas d’études analysés ; 

- La représentativité du cas le plus proche d’une réalité complexe ;  

- L’objectivité et la précision de chaque stratégie environnementale qui nous permet de 

mieux cerner le problème et concrétiser l’objectif de recherche ;  

- La variabilité qui permet de considérer à la fois les aspects quantitatifs et qualitatifs.  

3.2.1 La pyramide de Maslow : une démarche efficace pour la classification 

des stratégies environnementales retenues     

Une méthode de hiérarchisation des besoins est établie en se référant à la pyramide 

d’hiérarchisation des besoins de Maslow (Abraham, 1968). Celle-ci a été utilisée dans le 

classement des stratégies environnementales selon leur importance, dont les stratégies les 

plus importantes et les plus affectantes de la conception néo-vernaculaire ont été classées à 

la base de la pyramide à savoir : choix et intégration au site, organisation du site, masse et 

orientation appropriée du bâtiment. Tandis que les autres stratégies associées aux matériaux 

et sources d’énergies renouvelables ont été placées dans le niveau supérieur de la pyramide 

jusqu’au niveau plus haut où on a placé les stratégies liées au confort et au bien-être (Fig.3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc, la réinterprétation des conceptions néo-vernaculaires commence d’abord par la 

vérification des stratégies de respect du site et ressources climatiques qui nous dirigent 

automatiquement vers la concrétisation des autres stratégies liées à la réduction des impacts 

environnementaux et à la contribution au bien-être de l’homme.     

Figure 3. 5 : Pyramide de hiérarchisation des stratégies environnementales. 
Source : Auteur, 2019. 
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Stratégies 

Environnemen
tales 

 

 
 

- Confort thermique. 
-Ventilation naturelle. 

-Eclairage naturel. 
 

- Concilier les 
matériaux locaux aux 
nouvelles technologies 
de construction.  
- Sources d’énergies 
renouvelables.    

-Choix et 
intégration au site. 
-Organisation du 
site  
(extérieur/intérieur)
. 
-Masse du bâtiment.  
-L’orientation 
appropriée du 
bâtiment.   

3.2.2 Traitement et explication des stratégies environnementales retenues     

Après avoir déterminé et classé les stratégies environnementales de notre étude, nous nous 

focalisons dans cette section sur le traitement des différentes sous stratégies que nous avons 

choisies au préalable, il s’agit, nous le rappelons, des sous-stratégies environnementales 

affiliées aux stratégies environnementales que nous présentons dans le schéma suivant 

(Fig.3.6).     

 

 

 Respecter le site et profiter des ressources climatiques  

Selon Oliver, chaque bâtiment existe dans un contexte environnemental spécifique (Oliver, 1999). 

Dans ce sens, la sensibilité et la connexion avec le site doivent être prises en compte à plusieurs 

niveaux. Cela va du choix du site et de l’intégration par rapport au paysage existant, en 

matière de morphologie et topographie, à l’organisation et la création d’une relation entre 

l’environnement interne et externe, jusqu’à la réactivité en fonction des exigences 

bioclimatiques locales du lieu d’implantation. Cependant, cette première stratégie concerne 

différentes sous stratégies liées au site. Dans cette situation, l’étude utilisera quatre 

circonstances : choix et intégration au site, organisation du site (extérieur/ intérieur), masse 

du bâtiment, l’orientation appropriée du bâtiment.  

Figure 3. 6 : Schéma récapitulatif des stratégies et sous-stratégies environnementales retenues de la combinaison 
des modèles de recherche. 

Source : Auteur, 2019.
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 Choix et l’intégration au site  

Généralement, le choix et l’intégration du bâtiment dans un site (naturel, urbain ou 

historique) est une étape indispensable dans le processus de conception qui permet d’aboutir 

à une construction efficace et respectueuse de l’environnement local. Cette étape 

fondamentale nécessite une analyse approfondie sur la nature du site (géographique et 

topographique) ainsi la détermination des potentielles (la disponibilité des ressources 

naturelles en particulier les matériaux de construction) et des problèmes (les avantages et les 

inconvénients) afin de répondre aux besoins des occupants (Chensé et al,2012 ; 

Khadraoui,2019) (Fig.3.7). Par conséquent, les particularités du site dictent la forme et 

l’enveloppe du bâtiment, et les meilleurs exemples sur l’intégration judicieuse au site sont 

les villes souterraines, comme : Ghoufi et la vallée de M’zab (Algérie), Matmata (Tunisie), 

Cappadoce (Turquie) et la vallée de Tajuña (Espagne).            

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organisation du site (extérieur/ intérieur) 

L’organisation du site dépend de l’emplacement du bâtiment (terrain plat, vallée, pente, 

emplacement côtier, forêt, montagne, compagne, site urbain, etc..). Cependant, 

l’aménagement de n’importe quel plan de masse se fait selon le principe d’hiérarchisation 

de besoins des habitants, en commençant par le développement des espaces publics puis en 

s’intéressant à l’installation des espaces privés. De plus, la création d’une relation entre 

l’environnement intérieur et extérieur constitue le plus important critère pour assurer 

l’harmonisation avec l’environnement local. A partir de cette brève explication nous 

Figure 3. 7 : L’influence des caractéristiques et spécificités du site sur la nature de la construction.  
Source : Miquey, 2010.
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pouvons conclure que le choix et l’emplacement des solutions architecturales passives (cour, 

terrasse, chebek, ouast-eddar, moucharabié) sont variés d’un contexte à un autre.              

 Masse du bâtiment 

L’un des moyens utiles pour minimiser les apports du soleil et du vent et d’assurer le confort 

des occupants est de construire des bâtiments solides et durables en utilisant des matériaux 

de construction disponibles localement. En outre, la taille, le nombre et l’emplacement des 

ouvertures jouent un rôle très important dans la protection du bâtiment aux climats 

rigoureux.      

 L’orientation appropriée du bâtiment       

Habituellement, l’orientation judicieuse d’une construction détermine le niveau 

d’éclairement, les apports solaires, mais aussi la possibilité d’aération (Liébard et De Herde, 

2005). En effet, l’orientation optimale des pièces de n’importe quel bâtiment dépend d’autant 

de paramètres climatiques , pour ne citer que quelques-uns : la course apparente du soleil 

pour toutes les heures en saisons estivales et hivernales, la direction des vents dominants, en 

particulière pendant la saison chaude et le mouvement de l’air (Fernandez et Lavigne, 2009) 

(Fig.3.8). De plus, la connaissance de ces paramètres constitue le point de départ qui aide les 

concepteurs à proposer des solutions de construction efficaces et de trouver les moyennes 

les plus appropriées pour contrôler les conditions climatiques d’un environnement local 

donné, tout en assurant des conditions de vie favorables aux habitants et en minimisant la 

consommation des énergies.       

La figure 9 récapitule les règles de base qui régissent l’orientation des pièces et l’éclairage 

efficace. Les orientations nord, nord-est et nord-ouest donnent, bien entendu, les 

Figure 3. 8 : Illustre les principaux paramètres climatiques à prendre en compte dans le choix de 
l’orientation optimale d’un bâtiment.  

Source : Misse, 2011. 

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pierre+Fernandez%22
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pierre+Lavigne%22
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températures les plus basses, pour cela, elles sont les plus privilégiées pour les espaces de la 

maison dites de services, tel que : chambre noire, chaufferie, réserve, garage, buanderies, 

entrée, hall escaliers, et débarras. Bien que, l’est et le sud-est présentent les orientations 

idéales pour les chambres et la cuisine car elles permettent le meilleur contrôle passif de 

l’ensoleillement (les rayons solaire y sont présents le matin est disparaissant l’après-midi, 

donc elles restent fraiches l’après-midi et le soir). Par contre, la double orientation sud et 

sud-ouest est principalement préféré pour placer le séjour, salle à manger, loggia, véranda et 

chambre en permettant à ces pièces de bénéficier des rayons solaires maximaux en hiver et 

minimaux en été et d’une lumière du jour plus facile à contrôler. Concernant la direction 

ouest, celle-ci encourage la disposition des terrasses pour qu’elles puissent profiter du soleil 

l’après-midi ainsi qu’en début de soirée (Fig.3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réduire l’impact environnemental 

Cette stratégie environnementale encourage l’exploitation des ressources naturelles 

(matériaux locaux) et des énergies renouvelables (vent et soleil) dans la construction des 

bâtiments efficaces en matière de consommation d’énergie non renouvelable. Aussi, 

l’adaptation des sous stratégies liées à celle-ci permet de limiter les impacts 

environnementaux négatifs durant le long cycle de vie du bâtiment (Da Cunha et al ,2005). 

Nous signalons, par ailleurs, que les sous-stratégies associées à cette stratégie se répartissent 

en deux catégories : concilier les matériaux locaux aux nouvelles technologies de 

construction et les sources d’énergie renouvelable.   

Figure 3. 9 : Une idée globale sur l’orientation de chaque pièce par rapport à la direction du vent et du soleil. 
Source : Liébard et De Herde, 2005.
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 Concilier les matériaux locaux aux nouvelles technologies de 

construction 

En règle générale, le choix des matériaux de construction est une étape clé dans le processus 

de conception d’un bâtiment énergiquement efficace (Trachte, 2012). Cette étape 

déterminante est née de l’idée de tirer parti des ressources naturelles d’une région et de leur 

exploitation notamment les matériaux disponibles localement dans la réalisation des 

conceptions écologiques et durables. Par connaissance, l’avantage environnemental le plus 

important en ce qui concerne l’utilisation des matériaux disponibles sur le site est la 

préservation des énergies non renouvelables et l’élimination des émissions de gaz de CO2, 

dégagé pendant la phase de la production des matériaux, et de leur transportation. Egalement, 

ces matériaux disposent d’autres avantages comme la facilité des opérations d’extraction et 

de fabrication et la possibilité du recyclage et de la réutilisation de ceux-ci après la 

démolition de la bâtisse.           

La construction en matériaux naturels comme, la pierre, le bois et la terre fournit des 

bâtiments à enveloppe écoénergétique, car ces matériaux sont basés sur une utilisation 

réduite de l’énergie et ne génèrent aucun dommage et effet néfaste sur l’environnement en 

comparaison aux matériaux industrialisés (Kim et Rigdon, 1998 ; Kottas, 2016) (Fig.3.10).    

Récemment, la recherche en matériaux à moins impact environnemental pousse surement 

les concepteurs à concilier les matériaux locaux aux nouvelles technologies de construction 

afin d’aboutir à des conceptions performantes. Sachant que chaque matériau possède ses 

propres propriétés physiques, l’assemblage de deux matériaux, un local et un autre industriel, 

permet de renforcer l’enveloppe du bâtiment. Donc cela modifie l’environnement interne en 

fonction du climat extérieur et minimise la consommation de l’énergie et réduit ainsi les 

impacts environnementaux négatifs.        

Figure 3. 10 : Types de matériaux traditionnels et écologiques. 
Source : Khadraoui, 2019.
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 Sources d’énergie renouvelable 

En architecture, l’enveloppe du bâtiment est l’élément principal qui participe dans la 

protection des occupants contre les conditions climatiques rigoureuses. De ce fait, 

l’adaptation de l’enveloppe aux conditions climatiques se réalise grâce à l’intégration de 

certaines dispositifs et systèmes passifs de chauffage et de refroidissement, en faisant appel 

à une utilisation rationnelle et durable des sources d’énergie renouvelables (mouvement du 

vent et rayon solaire), afin de fournir des espaces intérieurs sains et confortables, sans nuire 

à la nature, ni affecter l’environnement local, tout au long de la durée de vie du bâtiment 

(Dalel, 2017).        

 Contribuer au bien-être de l’homme   

En pratique, aboutir au bien-être, est fondamental pour toute architecture, si nous voulons 

vraiment parvenir à une bonne conception du bâtiment qui remplit diverses fonctions et qui 

offre aux habitants l’occasion de vivre dans des espaces sains et confortables (Oliver, 2003 

; Utzon, 2004). Par ailleurs, ce n’est rien de dire qu’aujourd’hui 50% de la population 

mondiale passe près de 90% de son temps à l’intérieur du bâtiment qui est un environnement 

contrôlé (Tellier et al, 2011 ; Batier, 2016). Cela suggère que la qualité de l'environnement 

intérieur peut avoir un effet significatif sur le confort, la santé et le sentiment général de 

bien-être (De Dear, Brager, 1998). A cet effet, les concepteurs doivent proposer des solutions 

techniques efficaces (des matériaux locaux à forte inertie thermique) et incorporer des 

dispositifs traditionnels (cour, mashrabiya, terrasse, vérandas, loggias, ouverture, etc…) 

dont l’objectif est de maintenir des conditions climatiques favorables au bien-être des 

occupants. Lesquels réagissent, de leur part, en permanence à l’environnement interne de 

manière consciente et inconsciente. C’est grâce à l’application de certains systèmes de 

construction passifs que l’on peut réchauffer, refroidir et éclairer naturellement les espaces 

intérieurs. En ce sens, cette dernière stratégie s’intéressera particulièrement au confort 

thermique, à la ventilation naturelle et à l’éclairage naturel, afin de préserver le bien-être des 

usagers.      

 Confort thermique 

Si, le confort thermique participe au bien-être de l’être humain, c’est parce qu’il est lié 

directement aux sentiments, à l’humeur et à la perception de celui-ci. Sa définition fait appel 

à deux approches opposées ; la première décrit les effets négatifs de climat sur l’homme, qui 
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s’expriment par la sensation d’inconfort en générant le stress, les douleurs, des maladies et 

parfois en conduisant à la mort. Alors que, la deuxième est positive, elle définit directement 

les conditions du confort dans lesquelles la productivité, la santé et l’énergie mentale et 

physique de l’homme sont à leur plus haute efficacité (Moser, 2009). En effet, il est difficile 

de donner une définition précise du confort thermique vu le grand nombre des paramètres 

qui l’influent, mais d’une manière générale, on peut dire que cette sous-stratégie signifie 

l’existence d’un état de satisfaction du corps humain vis-à-vis de l’environnement thermique 

immédiat sans la nécessité de consommer d’énergie supplémentaire (Jedidi et Benjeddou, 

2016).   

A ce propos, de multiples recherches ont tenté de donner des éclaircissements sur la notion 

du confort thermique. Givoni le définit comme étant les conditions sous lesquelles les 

mécanismes autorégulateurs du corps humain sont dans un état d’activité minimum (Givoni, 

1978). D’une manière plus simplifiée, Sassine déclare que le confort thermique se caractérise 

par un aspect subjectif qui se diffère d’un individu et d’un paramètre à un autre (Sassine, 

2013). D’après, Liébard et De Herde cette notion du confort thermique est considérée comme 

une condition d’esprit, qui se mesure par l’évaluation de la satisfaction des occupants de 

l’espace à l'égard de leur environnement thermique (Liébard et De Herde, 2005 ; 

ANSI/ASHRAE, 2001 ; Aydin Gezer, 2003). Encore une fois, selon la norme EN ISO 7730: 

2005, la sensation thermique de l’usager de l’espace est relativement liée à l’équilibre 

dynamique établi à travers l’opération de transfert de chaleur entre son corps et 

l’environnement qui l’entoure (BS EN ISO 7730, 2005).      

Par ailleurs, lors d’une étude sur le confort thermique, six paramètres sont à prendre en 

considération, parmi lesquels quatre paramètres sont environnementaux : la température 

ambiante de l'air, la température des parois, l'humidité relative de l'air et la vitesse de l'air 

(Djongyang et al, 2010 ; Kimouche, 2018 ; Lamrhari, 2018), et deux paramètres personnels 

qui sont l'isolation des vêtements et le métabolisme ou le niveau d'activité physique 

(Djongyang et.al, 2010). Par conséquent, dans notre recherche nous nous intéressons à deux 

paramètres principaux et nécessaires qui opèrent ensemble et qui ont été présents aussi dans 

la plupart des études mesurant le confort thermique optimal à savoir :  

- La température ambiante de l'air (Ta) : c’est le premier paramètre qui influe sur la 

température du bilan thermique de l’individu (Fig.3.11). Ce paramètre indique la 

température de l’air mesurée dans un abri à une hauteur d’environ 1,5 m du sol (Mazzari, 
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2012 ; Khadraoui, 2019). Cependant, la norme ASHRAE 55-2010 a développé une 

équation afin de calculer la température de confort à l’intérieur des bâtiments. Celle-ci est 

considérée comme, universellement, applicable aux types de bâtiments naturellement 

ventilés (cas des logements choisis dans notre étude), (Medjelekh, 2015). De plus, une 

plage de température (de 5 C°), au voisinage de la température de confort Tc, correspond 

à l’acceptabilité de 90%, dont les zones de confort sont prolongées de +/-2.5K.  

 Tc= 0,31X T m+17,8.   

 Avec : Tc désigne la température de confort et Tm la température moyenne mensuelle. 

- L'humidité relative de l'air (HR) : pèse beaucoup sur la sensation de confort thermique. 

Elle évoque le rapport entre la quantité d’eau contenue dans l’air à la température (Ta) et 

la quantité maximale d’eau contenue à la même température (Khadraoui, 2019). Pour 

avoir des conditions du confort optimal et hygiène, la norme ASHRAE 55-2004 

recommande une plage du taux d’humidité relative de 30 à 60 % pour une température 

entre 20 et 26 °C (ASHRAE, 2010) (Fig.3.11).       

En revanche, le paramètre de la vitesse de l'air, sera développé dans la stratégie de la 

ventilation naturelle.  

Nous soulignons, en outre, qu’il existe deux approches (modèles) différentes d’évaluation 

du confort thermique, à savoir :      

 Une première analytique (ou statique) qui se focalise principalement sur les aspects 

physiques et physiologiques du confort thermique, en calculant le bilan thermique du 

corps humain et ses échanges avec l’environnement ambiant (Moujalled, 2007 ; Richieri, 

2008). Pour plus de détails de multiples modèles ont été établis et développés pour 

Figure 3. 11 : Illustre la température confortable de l’air ambiant, ainsi la gamme de taux d’humidité 
relative et ses différents impacts. 

Source : Liébard et De Herde, 2005 ; Khadraoui, 2019.
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connaître les limites du confort thermique sous forme d’indices. Ceux-ci étaient 

généralement menés à travers des tests empiriques et des enquêtes par questionnaires des 

opinions purement subjectives, pour ne citer que quelques-uns : le modèle de Fanger 

PMV et PPD (Hall, 2010 ; Robillart, 2015), le modèle de Gagge (Cantin et al, 2005) et 

finalement le modèle de Stolwijk et Hardy (Parsons, 2014).         

 Une deuxième adaptative : traite la notion du confort thermique par les réflexes 

comportementaux et adaptatifs des occupants dans leur lieu de vie habituel (Huebner et 

al, 2016). Ce modèle est basé sur la méthode d’enquête sur terrain tout en considérant les 

aspects physiques, physiologiques et psychologiques (Khadraoui, 2019 ; Hernandez, 

2014).       

De nombreux travaux se sont intéressés à l’analyse du confort thermique dans les bâtiments 

à ventilation naturelle en utilisant une approche à la fois analytique et adaptative. Lesquels 

ont conclu que l’approche adaptative est la plus faible et la plus répandue dans le cas des 

espaces naturellement, conditionnés. Car elle est la seule à fournir des températures 

intérieures de confort relatives au climat extérieur (By-Anju, 2013). Par conséquent, les 

modèles analytiques ne sont pas appropriés pour ce genre de construction vu leur incapacité 

à représenter la réalité du confort thermique dans les bâtiments. 

C’est dans ce cadre, que nous employons l’approche adaptative, définie dans la norme 

ASHRAE 55-2010 dans l’analyse de cette sous-stratégie environnementale, sachant que les 

cas d’études choisis dans notre recherche sont ventilés naturellement.            

  Ventilation naturelle  

La ventilation naturelle est l'une des stratégies de refroidissement passives recommandées 

pour les régions chaudes et arides (Al-Hemiddi et Megren Al-Saud, 2001). Dans les zones 

désertiques, cette stratégie est utilisée pour conserver l'énergie en se basant sur des sources 

naturelles fiables, gratuites et disponibles en abondance (vent, différence de température) 

(Abdulbasit et al, 2015 ; Calautit et al, 2012). Egalement, elle vise à assurer une meilleure 

sensation de l’air frais à l’intérieur d’un bâtiment, tout en améliorant le confort thermique 

des habitants sans l’influence ou l’effet des dispositifs mécaniques. L’objectif principal de 

la ventilation naturelle est d’attendre des vitesses d’air élevées qui peuvent faire circuler l’air 

chaud stagné à l’intérieur et le remplacer par l’air frais entrant de l’extérieur. La stratégie de 

ventilation naturelle consiste, cependant, à l’intégration de quelques éco-techniques 
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traditionnelles comme des puits d’air (la cour, la terrasse et la véranda et des ouvertures, 

etc…), (Radha et al, 2016 ; Paul Wakawa et Halil Zafer, 2018). Il faut veiller sur 

l’emplacement de celles-ci dans des endroits stratégiques en fonction des conditions 

climatiques.            

Plusieurs chercheurs ont réfléchi à analyser la stratégie de ventilation naturelle dans les 

bâtiments néo-vernaculaires qui intègrent la technique de la cour utilisée précédemment par 

nos ancêtres dans la ventilation des pièces de la maison. Parmi eux nous citons Wanga et 

Gan, dont les résultats ont révélé l’importance de l’utilisation d’une cour avec corniche de 

grande portée dans la conception des constructions efficaces. Cette technique donne de 

bonnes températures de confort à l’intérieur des espaces et surtout ceux qui sont ouverts 

directement sur la cour (Wanga et, 2016). Par la suite, le travail de Xiaodong dont le but 

principal vise à tester l’effet de l'application des techniques traditionnelles aux maisons 

contemporaines dans la réduction de la consommation d'énergie et la fourniture d’une haute 

qualité de ventilation naturelle aux maisons contemporaines. Les résultats de cette étude ont 

montré qu'un bon emplacement de la disposition de la cour peut améliorer l'utilisation de la 

ventilation naturelle en augmentant l’air frais pendant les étés chauds et en réduisant le vent 

froid en hiver (Xiaodong et al, 2018). Nous citons également la thèse de doctorat de Shaofu 

sur des maisons construites avec la combinaison des méthodes de construction 

traditionnelles aux nouvelles technologies de construction durables afin de prédire 

l’influence de cette technique sur la ventilation naturelle à l’intérieur des espaces.  

A travers cette étude, le chercheur a pu constater 

le grand rôle joué par la cour dans la 

régularisation du microclimat durant la période la 

plus chaude de l’année (Shaofu, 2018).   La 

plupart de ces études ont touché le paramètre 

caractérisant (visualisant) la ventilation naturelle 

qui est la vitesse de l’air, c’est dans ce cadre 

qu’on analysera cette stratégie de ventilation 

naturelle dans notre thèse.  

Néanmoins, la vitesse de l’air est un paramètre de 

mesure de la ventilation naturelle d’un bâtiment 

qui influe directement sur les échanges de convection  

 
 

Figure 3. 12 : Diagramme des températures de 
confort variées en fonction des vitesses 

relatives de l’air. 
Source : Liébard et De Herde, 2005.
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et augmente l’évaporation à la surface de la peau. Généralement, les vitesses de l’air ne 

doivent pas dépasser les 0,2 m/s, sinon les habitats commencent à ressentir une gêne ou 

l’inconfort généré par les courants d’air (Liébard et De Herde, 2005) (Fig.3.12).    

 L’éclairage naturel 

Un bon éclairage doit garantir aux occupants du bâtiment des bonnes conditions pour qu’ils 

puissent nettement exercer leurs activités journalières le plus ordinairement possibles, en 

jouant un rôle important dans le bien-être, la santé et l’humeur de ceux-ci. Pour se faire, la 

stratégie environnementale de la contribution au bien-être de l’homme inclut aussi la sous-

stratégie de l’éclairage naturel. Pour y parvenir efficacement, les concepteurs doivent 

réfléchir à l’intégration de certains dispositifs architecturaux (cour, moucharabieh, Machbak, 

etc…), (El Deeb et al, 2014 ; Bantanur et Bharathish , 2016 ; Mahlabani et Boushehri, 2017) 

et systèmes de contrôle mobiles (store, volet, etc...) de la lumière naturelle du jour. Ces 

systèmes ont pour but de capter les rayonnements solaires et assurer la pénétration suffisante 

de la lumière naturelle durant la journée puis la répartir d’une façon homogène sur les autres 

pièces de la construction, tout en évitant l’inconfort visuel. La fonction intelligente 

d’éclairage naturel est d’offrir aux usagers des espaces utilisables avec la possibilité de 

réduire les dépenses énergétiques consommées par l’éclairage artificiel (Belkacem, 2017).    

Par ailleurs, la pénétration des rayonnements solaire à l’intérieur des espaces d’un bâtiment 

participe à la production des effets de lumière variée, non seulement, suivant les exigences 

extérieures (type de ciel, trouble atmosphérique, saison, heure du jour et dégagement du site) 

mais aussi en fonction de l’emplacement, l’orientation, l’inclinaison, la taille et le type des 

ouvertures (Liébard et De Herde, 2005 ; Xuan et al, 2014 ; Michael et al, 2017). Cependant, 

la taille d’ouverture détermine la quantité de lumière reçue, tandis que la position et la forme 

de celle-ci influencent immédiatement sur la diffusion et la répartition uniforme de la lumière 

dans les espaces situés à proximité de l’ouverture. La nature du revêtement des murs de 

pièces intervient également sur la réflexion de la lumière, dont les couleurs mates et claires 

sont les plus, efficacement réflecteurs. D’après Costanzo et al, la mesure de la stratégie 

d’éclairage naturel dépend des paramètres suivants (Costanzo et al, 2017) :   

 L’éclairement : souvent correspond au rapport produit par le flux lumineux tombant sur 

une surface donnée et provenant directement ou indirectement d’une source lumineuse 

naturelle (rayon solaire) ou artificielle (lampes). Celui-ci est mesuré en lux, sur plusieurs 
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étapes et en plusieurs points pour obtenir une image claire de la manière dont la lumière 

du jour est exploitée dans un espace intérieur (Costanzo et al, 2017).    

 Le facteur de lumière du jour (FLJ) exprimé en % : est une autre mesure populaire qui se 

définit comme le rapport de l’éclairement intérieur en un point donné d’une pièce à 

l’éclairement extérieur mesuré au même moment sur un plan horizontal non obstrué. 

Dans notre travail, on optera pour la mesure du niveau d'éclairement qui est un simple et 

immédiat moyen déterminant de l'efficacité de la stratégie d'éclairage naturel.  

3.3 Outils et méthodes d’aide à l’analyse des stratégies environnementales    

Au cours du traitement des stratégies environnementales retenues, nous nous sommes 

aperçus que les outils d’analyse varient en fonction des paramètres de chaque sous-stratégie. 

Dans cette logique, on a décidé d’appliquer l’approche des méthodes mixte déterminée par 

Creswell (Creswell, 2009). Celle-ci donne la possibilité aux chercheurs de faire converger 

les données qualitatives à la fois et quantitatives afin de fournir une analyse complète du 

problème de recherche (Johnson et Onwuegbuzie, 2004 ; Takhar Lai et Ghorbani, 

2015).Cependant, certaines sous-stratégies pourraient être examinées directement à travers 

des observations et des sorties sur terrain afin de décrire le phénomène architectural, comme 

le cas pour les sous-stratégies liées à la première stratégie environnementale. D’autres sous-

stratégies de la première ainsi la deuxième stratégie exigeaient des lectures précises et des 

entretiens (interviews) auprès des ingénieries (maître d’ouvrage) ayant participé à la 

réalisation des cas d’études choisis dans notre recherche. Bien que l’analyse des paramètres 

du confort thermique, de la ventilation et de l’éclairage naturel nécessitent des enquêtes par 

questionnaire, des mesures in situ par différents appareils de mesure et des simulations 

numériques à l’aide du logiciel EnergyPlus (V9.1.0) (Fig.3.13).   

 

 

 

       

  

                                                                                       

 

Qualitatives Quantitatives 

Les données sont recueillies au même temps au cours de l’étude.  

  Observation/Analyse documentaire/Interviews.  Enquêtes/Mesures/Simulations.  

Conception de Triangulation 

Figure 3. 13 : L’analyse des sous-stratégies environnementales par le biais des approches quantitatives et 
qualitatives. 

Source : Auteur, 2019.
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3.3.1 L’observation directe, une technique de collecte de données relatives aux 

processus architecturaux   

La technique d’observation directe est considérée comme un outil efficace de capture 

intensive et systématique des données correspondant aux conditions d’apparition d’un 

phénomène ou un processus architectural aperçu. A cet égard, cette technique permet de 

générer et de saisir des informations rapides et utiles sur le contexte géographique, 

morphologique, topographique et même physique, ceci sur la base d’un suivi attentif du 

phénomène étudié ou bien analysé, sans volonté de le modifier (Annalisa, 2014 ; Chicaro 

Jimenez, 2017).   

Dans le domaine de la pratique architecturale, l’observation directive sollicite un observateur 

bien formé dans la spécialité d’étude. Cependant, l’observateur ne peut pas simplement 

suivre son regard, étant donné que tout observateur peut être submergé par la complexité de 

la situation au point que l'approche devient aléatoire et perd sa représentativité (Groat et 

Wang, 2013). Un ensemble d’instructions très précises doivent aussi entreprendre sur les 

détails qui pourraient être observés, le temps suffisant pour observer le phénomène et les 

procédés utilisés dans l’enregistrement (notations, photos, audio, vidéos, textes, croquis) 

(Sriti, 2013) des données retirées sur le dispositif, la technique et l’élément architectonique 

observé.     

Par conséquent, pour valider la fiabilité et l’exactitude des informations collectées sur 

terrain, il est préférable d’accompagner ces informations par d’autres données découlant de 

la mise en place d’autres outils tels que la lecture et la consultation des documents et 

ouvrages scientifiques ainsi des entretiens avec les experts et la communauté locale 

(Bouchon, 2009).   

3.3.2 L’entretien / interview : du recueil de l’information à la 

conceptualisation de l’idée    

L’entretien ou bien l’interview est l’autre technique la plus fréquemment utilisée en 

apparence simple pour le recueil de données qualitatives en explorant les points de vue, les 

opinions et les sens attribués par des gens interviewés sur un phénomène spécifique 

(Gauthier, 2009). L’application de cet outil nécessite notamment de maîtriser les cadres 

épistémologiques auxquels se réfèrent les entretiens qu’ils soient directifs, semi-directifs ou 

non directifs. Dans une analyse d’un projet d’architecture, l’emploi de la technique 
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d’entretien semi- directif est très utile pour comprendre de façon détaillée les différentes 

parties du projet. En effet, la spécificité de cette technique est la construction de questions 

ouvertes (Lefevre, 2010) en facilitant la discussion et en exhortant l’interlocuteur à donner 

des réponses claires, riches et profondes.   

Dans le cas de notre recherche, les questions guident l'entretien semi-directif se faisant avec 

les professionnels de la conception et de la construction (architectes, ingénieries et maçons) 

qui ont participé dans l’opération de la construction du projet et qui connaissent bien les 

différentes options constructives existantes et mise en œuvre par l’entreprise de réalisation. 

Ces questions ont pour objectif de récolter le maximum d’informations sur les matériaux 

utilisés dans l’accomplissement de ce projet, incluant aussi bien les techniques que les 

processus de construction de ceux-ci.      

3.3.3 L’enquête par questionnaire, un moyen efficace associé à la recherche 

participative et quantitative     

La méthode d’enquête associée à la recherche quantitative est la plus omniprésente et la plus 

établie depuis longtemps par les chercheurs dans des domaines différents que la méthode de 

sondage. Dans cette méthode les chercheurs se basent sur la tactique de questionnaire 

structuré (Babbie, 1990). A cet égard, Ils l’adaptent couramment pour poser des questions 

variées en couvrant un éventail de variables de recherche, dont le rôle se réduit 

essentiellement à obtenir le maximum de réponses traduisibles en données quantifiables 

permettant la clarification du problème et des objectifs de recherche.         

Mukherjee révèle que les données récoltées par la méthode d’enquête dépendante, d’un côté, 

de la capacité des chercheurs à formuler des questions directes et précises et d’un autre côté, 

de la présélection des variables à tester (Mukherjee, 1993 ; Annalisa, 2014). Cependant, 

l’acquisition des informations s’effectue par la distribution d’une série de questions à 

réponse fermée ou semi-fermée à partir d’un échantillon déterminant le nombre exact ainsi 

que le type des personnes contribuant à celui-ci (Tremblay, 1968). Egalement, il est 

simplement recommandé d’inclure plusieurs participants afin d’éviter des erreurs relevant 

de la subjectivité des réponses.      

En conséquence, l’échantillon de notre enquête a été testé plusieurs fois avec les habitants 

des logements choisis (les 50 logements duplex à M’Sila, les 19 logements de Siddi Abbaz 

à Ghardaïa) afin de comprendre le processus que nous souhaitons suivre pour collecter les 
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informations nécessaires et qui répondent le mieux aux objectifs définis dans la 

problématique.        

3.3.4 L’importance des logiciels de statistiques et de représentation 

graphiques dans le traitement des données   

Les logiciels numériques de traitement des informations (statique et graphique) sont 

puissants, nombreux et les plus accessibles à toute recherche à caractère quantitatif 

(empirique), où les données traitées sont des chiffres. Ces logiciels figurent généralement 

les points clés à partir desquels n’importe quelle recherche peut évoluer et développer les 

variables méthodologiques. En effet, les logiciels d’analyse de données statiques ont 

démontré leur efficacité et rapidité dans l’identification des corrélations entre les différentes 

variables de la méthodologie de recherche. L’analyse inférentielle répond aux questions et 

conclue les décisions à partir des données (Bendjemila, 2018), en permettant ainsi aux 

chercheurs de mener des tests statistiques (Freund et al, 2012). En outre, les autres outils de 

représentation graphique jouent un rôle important dans la clarification de la lecture des 

résultats d’étude. Cependant, seuls les logiciels utilisés dans notre recherche sont abordés. 

Pour mener à bien notre recherche nous avons choisi des logiciels disponibles et accessibles 

pour le traitement et la représentation de nos résultats, à savoir : le logiciel EXCEL et le 

logiciel OriginPro 8.            

 EXCEL (VBA) : un logiciel d’analyse et d’agrégation des statistiques   

L’Excel est un outil de calcul et de traitement des variables quantifiables développé par 

l’éditeur Microsoft. Le logiciel Excel utilise souvent le langage VBA (Visual Basic for 

Applications). Cette application est très utile pour les chercheurs qui ont besoin de traiter 

beaucoup de données sous forme des graphes (exemple : histogrammes 2D et 3D, Barres 2D 

et 3D et Secteurs 2D et 3D, etc..) tout en facilitant ainsi l’exportation de la feuille de calcul 

et de représentation graphique vers un fichier Word.   

Dans notre recherche, nous avons fait recours à cet outil d’analyse et d’agrégation statique 

numérique car il permet de faire le tri et gérer les données et d’intégrer et de croiser des 

variables qualitatives et quantitatives dans la même figure.         
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 OriginPro 8 : un logiciel de traçage graphique des résultats quantitatifs 

menés par d’autres logiciels            

Origin est l'un des nombreux logiciels puissants qui ont été conçus spécifiquement pour 

répondre aux besoins des scientifiques et des ingénieurs en matière de représentation de 

données quantitatives et des résultats d’analyse. Ce logiciel a deux fonctionnalités capitales, 

à savoir les capacités de combiner des données, des notes et de tracer et d'ajuster des courbes 

dans un document structuré de manière flexible.  

Par ailleurs, ce qui distingue Origin des autres outils, c’est la production des figures de 

qualité, la facilité de personnaliser et automatiser les tâches d'importation, d'analyse, de 

création de graphiques et de rapports de données. Selon le guide d’utilisateur Orgin les 

personnalisations dans ce logiciel peuvent aller de simple modification jusqu’à un dessin de 

courbe avec la possibilité de les enregistrer en tant que « modèle d’analyse graphique » afin 

de les réutiliser ultérieurement dans l’analyse des autres données personnalisées (Origin, 

2018). En outre, ce logiciel permet d'illustrer les applications d'Origin en conjonction avec 

des tableurs tels que Microsoft EXCEL (Tutorials, 2010) (Fig.3.14).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Barre d’outils de traçage 

Barre 
d’outils 

Graphe 

Figure 3. 14 : L’interface d’utilisateur du logiciel de traçage graphique ‘‘OriginPro 8’’ avec un simple exemple 
de représentation graphique.  

Source: Auteur, d’après Getting Started Booklet, 2009.
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3.3.5 Fonctionnalités et performances du logiciel de simulation 

thermodynamique « EnergyPlus V9.1.0 »    

De nombreux outils de simulation ont été proposés aux acteurs du bâtiment afin de leur 

donner l’opportunité d’étudier le comportement thermodynamique des différentes zones 

dans une construction en régime dynamique. Parmi les plus répandus, nous avons 

« EnergyPlus », objet de simulation (Marc, 2010). Ce logiciel est disponible librement sur 

le site « EnergyPlus™», développé et financé par le département de l’énergie des États-Unis 

en se basant sur les avantages de deux logiciels classiques (BLAST et DOE-2). Par ailleurs, 

le logiciel EnergyPlus est utilisé par de multiples chercheurs dans l’évaluation des 

configurations de conception requise dans leurs études (Ellis et al, 2016 ; Gorji Mahlabani 

et Mofrad Boushehri, 2017 ; Shaofu, 2018 ; Semahi et al, 2019 ; Rincón et al, 2019).       

Dans notre travail, nous avons fait recours à ce logiciel puisqu’il s’avère plus adapté 

conformément aux objectifs de notre étude, étant donné qu’il a démontré sa performance et 

sa précision dans l’évaluation des paramètres thermiques à travers de nombreuses validations 

possibles. Il s'agit ainsi d'un outil de simulation thermique dynamique très pertinent avec un 

large éventail d’analyses de performances couvrant le confort thermique, le traitement de  

multizone, la gestion de la ventilation et le calcul d’éclairage naturel (Gorji Mahlabani et 

Mofrad Boushehri, 2017). Donc, il est capable d’aborder les paramètres quantitatifs de 

quelques sous-stratégies développées par notre méthodologie de recherche.   

 

   

 

Figure 3. 15 : L’interface du logiciel EnergyPlus avec les différentes des entrées / sorties. 
Source : EnergyPlus™ Version 9.1.0 Documentation, 2019.
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La bibliothèque intégrée dans ce logiciel est uniquement adaptable pour les projets existants 

aux États-Unis. En revanche, la simulation numérique des projets existants dans d’autres 

pays avec ce logiciel exige la modélisation de ces derniers en 3D, en saisissant les différentes 

cordonnées géométriques de chaque zone et de chaque élément et système constructif. Ceci 

se fait à l’aide des interfaces de logiciels de CAO simplifié tel que Sketch-Up et AutoCAD, 

(Spitz, 2012) (Fig.3.15).  

En effet, la simulation par ce logiciel prend en compte la plupart des paramètres affectant le 

bilan thermique, en particulier les propriétés thermo-physiques des matériaux de 

construction, comme : la densité, la conductivité thermique, la chaleur spécifique, 

absorbance thermique, absorbance solaire et absorbance visible (Fig.3.16). De plus, 

l’avantage de ce logiciel est qu’il nous permet d’intégrer les résultats produits dans les deux 

logiciels discutés ci-dessus (EXCEL/ OriginPro 8). Par conséquent, la version EnergyPlus 

que nous voulons utiliser dans notre étude est EnergyPlus V9.1.0.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6 L’intégration des appareils de mesure in situ, un préalable pour des 

données fiables    

Dans toute recherche ayant pour but l’étude de phénomènes physiques, le travail de terrain 

est le meilleur procédé à suivre pour avoir des données réelles et objectives du sujet traité. 

Dans cette optique, les études empiriques (sur terrain) s’effectuent généralement à travers 

des prises de mesures in situ sur des études de cas réels.  

Les propriétés thermo-physiques de chaque matériau : la densité, la 
conductivité thermique, la chaleur spécifique, etc… 

Bâtiment 

Zone 

Surface 

……… plus de zones 

……… plus de 
surfaces 

Une seule construction par surface 

……… plus de 

Construction 

Matériau 

Zone Zone 

Surface Surface Surface 

Matériau Matériau Matériau 

Figure 3. 16 : Les étapes de modélisations dans le logiciel. 
Source : Auteur, 2019.
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L’intégration des appareils de mesure in situ est la méthode la plus appliquée par les 

chercheurs dans des domaines différents du fait de son exactitude dans l’obtention des 

résultats fiables sur le phénomène étudié (Mazari, 2012 ; Buratti et al, 2013 ; Jindong, 2015 

; Labbouz, 2015 ; El-Darwish et Gomaa, 2017). Sauf que cette méthode présente un seul 

inconvénient résidant dans la difficulté d’isoler les paramètres pour établir des causalités.                    

Afin d’appliquer la méthode déterminée par notre recherche, nous faisons recours à ce type 

d’appareils pour mesurer certains paramètres relatifs aux sous-stratégies suivantes, le confort 

thermique, la ventilation et l’éclairage naturel. Pour se faire, l’analyse s’effectue en deux 

compagnes de mesure ; une première compagne concerne le niveau de satisfaction des 

habitants sur la température de l’air et l’humidité à l’intérieur des espaces des logements 

sélectionnés. Dans la seconde compagne, nous nous intéressons à l’interaction entre la cour 

/ chebek et l’exploitation des ressources naturelles (vent, rayon solaire, lumière du jour), ceci 

en mesurant la vitesse de l’air et le niveau d’éclairement à l’intérieur des pièces situées 

proches de la cour / chebek.  

3.4 La recherche par conception / pratique : une nouvelle approche de 

réinterprétation   

La méthode de recherche par conception ou bien la recherche par pratique a été débutée la 

première fois en Australie par Graeme Harper1 (Hockey, 2003). Ce type de recherche a été 

largement discuté et utilisé par plusieurs chercheurs dans des domaines différents. Candy a 

défini cette méthode, comme étant une enquête pratique et créative procédée dans le souci 

d’obtenir de nouvelles connaissances, en partie grâce au moyen de la pratique et aux résultats 

de cette pratique (Candy, 2006). Daniel souligne également que les résultats finaux, les 

recommandations et les connaissances acquises à travers le processus et l’analyse des 

conceptions peuvent être considérées comme des concepts principaux aidant les architectes, 

les ingénieurs et tous les spécialistes dans le domaine du bâtiment à trouver des solutions 

efficaces en cherchant à résoudre toutes les erreurs et les lacunes remarquées dans les 

constructions standards (Fallman, 2007).            

Par ailleurs, il existe deux types de recherche liée à la conception / pratique, celle axée sur 

la conception / pratique et celle dirigée par la conception / pratique.            

                                                           
1 Enseignant à l’université de Plymouth en Angleterre et très actif dans la promotion de la recherche par 
pratique.   
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3.4.1. Recherche axée sur la conception / pratique  

Les recherches axées sur la pratique ou fondées sur la pratique sont utilisée généralement 

par des praticiens, des enseignants et des chercheurs en architecture, et dans le cadre du 

programme de recherche de doctorat (Scrivener, 2002). Les thèses de doctorat en 

architecture fondées sur la conception participent souvent dans la génération de nouvelles 

idées qui vont être intégrées dans la création des nouvelles conceptions plus améliorées. A 

cet effet, les revendications d’originalités et de contribution à la connaissance dans ce type 

de recherche se démontrent au moyen des résultats créatifs (plans, coupes, façades, 3ds max). 

Tandis que, les significations et les contextes des revendications sont décrits avec des textes 

afin d’obtenir une compréhension complète de ces résultats (Day, 2013).   

3.4.2. La recherche dirigée par la conception / pratique 

La recherche dirigée par la conception / la pratique met l’accent sur la nature de la pratique 

et fait progresser de nouvelles idées et perceptions ayant une importance opérationnelle pour 

cette pratique. Dans une thèse de doctorat en architecture, où la nature de la pratique est un 

sujet de recherche majeur et souvent menée par des architectes chercheurs plutôt que par des 

architectes professionnelles, les résultats peuvent être entièrement décrits sous forme de 

textes / recommandations sans l'inclusion des œuvres créatives (Candy, 2006).  

C’est dans cette perspective que porte notre recherche dans laquelle nous sélectionnons deux 

cas d’étude de typologies et de contextes différents pour les réinterpréter avec les stratégies 

établies selon notre modèle de recherche, tout en exploitant l’approche de méthode mixte 

(qualitative / quantitative). En outre, la méthode de recherche par conception / pratique nous 

permettra de tirer des leçons sous forme de recommandations (mécanismes / orientation) 

pertinentes pour encourager les futurs concepteurs à développer de nouvelles constructions 

alliant à la fois le style vernaculaire algérien et contemporain et répondre aux besoins actuels 

en matière de logements (Fig.3.17).  
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Conclusion   

Les méthodes de réinterprétation utilisées par les chercheurs dans le domaine de 

l’architecture néo-vernaculaire et particulièrement celle qui touchent l’aspect 

environnemental sont multiples et diverses. Dans ce chapitre, nous évoquons les modèles 

exprimant les expériences scientifiques des chercheurs dans l’analyse des constructions néo-

vernaculaires. Ces modèles s’illustrent à travers des stratégies environnementales efficaces, 

tout en levant le voile sur les points forts et faibles de ces derniers.  

Par ailleurs, les résultats de l’étude des modèles ont été conclus par le développement d’une 

méthode fondée sur la combinaison entre les stratégies environnementales des modèles 

analysés, et donc répondre à notre première hypothèse. Egalement, le choix et la 

détermination de ces stratégies est lié tant à leur appartenance dans les trois méthodes 

analysées, qu’à leur importance dans la concrétisation des objectifs posés dans notre 

problématique.      

Ainsi, notre méthode combinatoire est basée sur trois stratégies principales: i) respecter le 

site et profiter des ressources climatiques : dans cette situation, l’étude utilisera quatre sous-

Stratégies environnementales  

Réinterprétation 

Qualitative / Quantitative 

Etude de 

conception 1 

Etude de 

conception 2 

Les 50 
logements 

duplex à 
M’Sila. 

Les 19 

logements de 
Siddi Abbaz 
à Ghardaïa. 

Vernaculaire 
contemporaine  

Résultats Recommandation  

Analyses 
/ Tirées 

de leçons 

Textes / 
Solutions 

descriptives / 
Mécanismes / 
Orientations 

Réflexion finale Réflexion Réflexion 

Les oeuvres des concepteurs modernes / Néo-

Figure 3. 17 : Schéma récapitulatif de la méthode de recherche dirigée par la conception / la pratique appliquée 
dans notre recherche.  

Source : Auteur, 2019.
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stratégies (choix et l’intégration au site, organisation du site (extérieur/ intérieur), masse du 

bâtiment et l’orientation appropriée du bâtiment, ii) réduire l’impact environnemental : qui 

montre ce qui peut arriver si un bâtiment exploite les ressources renouvelables disponibles 

localement. Par connaissance, les matériaux extraits du site font partie du processus des 

ressources renouvelables, donc ils peuvent contribuer à protéger l’environnement immédiat. 

Les sous-stratégies associées à cette stratégie sont (concilier les matériaux locaux aux 

nouvelles technologies de construction, sources d’énergie renouvelable), iii) contribué au 

bien-être de l’homme : ces sous-stratégies sont variantes et traitent des questions de (confort 

thermique, ventilation naturelle, l’éclairage naturel).    

Nous signalons que lors du traitement de ces sous-stratégies environnementales, nous avons 

constaté que leur application sur les cas d’études choisis nécessite un recours à l’approche 

des méthodes mixtes qui convergent les données ; qualitatives (l’observation, des lectures 

précises et des entretiens) quantitatives (au moyen des enquêtes par questionnaire des 

logiciels de statistiques et de simulation thermodynamique « EnergyPlus V9.1.0 » et 

instruments de mesure in situ). Par ailleurs, ce chapitre, nous a permis de mettre en œuvre 

une méthode de recherche dirigée par la conception / la pratique qui nous aidera à mener 

cette analyse qui sera consacrée à une présentation plus détaillée des cas d’études choisis 

pour la réinterprétation que l’on développera dans le chapitre suivant.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

CHAPITRE IV : LE PARADIGME DE LA CONCEPTION NEO-VERNACULAIRE 

A TRAVERS LE CAS DES 50 LOGEMENTS DUPLEX D’EL MINIAWY A 

M’SILA ET DES 19 LOGEMENTS SIDI ABBAZ DE RAVEREAU A GHARDAÏA 

Introduction 

Si dans les chapitres I et II, nous avons distingué la relation entre le concept néo-vernaculaire 

et le vernaculaire contemporain, dans le chapitre III, nous avons développé un modèle 

d’analyse qui consiste en la combinaison des stratégies environnementales à travers les cas 

étudiés. Ainsi, à partir des informations et des données recueillies, le présent chapitre 

propose de tester et d’appliquer les différentes techniques discutées dans le chapitre consacré 

à la méthodologie de recherche en vue de vérifier les hypothèses émises. A cet effet, nous 

avons choisi comme terrain d’investigation deux logements de contextes différents ; celui 

des 50 logements duplex d’El Miniawy sous un climat semi-aride, qui se trouvent au plein 

centre de M’Sila, et celui des 19 logements de Sidi Abbaz d’André Ravéreau sous un climat 

aride, qui se situent à la périphérie de Ghardaïa. Etant faciles d’accès, les deux cas d’étude 

offrent la disponibilité des informations et documents graphiques, de même qu’ils non jamais 

subit de modifications, que ce soit à l’intérieur ou bien au niveau des façades externes. Par 

ailleurs, nous précisons que ces logements présentent, effectivement, les plus importants 

projets réalisés par les architectes El Miniawy et André Ravéreau dans les villes en question. 

Aussi, nous subdivisons ce chapitre en trois sections. Dans la première section, il sera 

question des motivations qui ont conduit au choix arrêté des cas d’étude retenus qui seront 

suivis de leur localisation et de leurs contextes environnementaux dans lesquels ils 

s’insèrent. Par ailleurs, on traitera l’organisation spatiale, les conditions météorologiques des 

deux régions et les caractéristiques thermo-physiques des matériaux de construction 

constituant l’enveloppe des logements en question. La deuxième section, mènera une étude 

qualitative spécifique des stratégies liées au site, à l’exploitation des sources renouvelables 

et à la réduction des impacts environnementaux négatifs, cela en relation avec les objectifs 

de la recherche. Cette étude sera élaborée en se basant essentiellement sur des visites et 

observations directes, sur l’analyse de la revue de littérature et sur des interviews menées 

avec les architectes et les ingénieurs ayant participé dans la construction de ces logements.        

Quant à la troisième section, celle-ci sera focalisée sur l’étude quantitative du terrain 

d’investigation en recourant à des enquêtes sous forme d’un questionnaire distribué aux 

usagers afin de recueillir les informations nécessaires sur les attitudes et la satisfaction des 
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habitants des logements en question vis-à-vis du confort thermique et de la ventilation et 

l’éclairage naturel. Au début, nous expliquerons le protocole et le déroulement de l’enquête 

auprès des habitants, puis nous traiterons les données obtenues dans le but d’apporter des 

réponses susceptibles d’élucider notre problématique et confirmer ou infirmer nos 

hypothèses de recherche.                                                                                                             

4.1 Deux contextes différents pour une réinterprétation des conceptions néo-

vernaculaires par l’approche des méthodes mixtes     

Afin de concrétiser l’objectif attendu de cette partie et appliquer notre méthode en grandeur, 

nous orientons notre recherche sur deux architectes distinctes par leurs grandeurs et leurs 

œuvres pragmatiques. Un cas d’étude (logement) pour chacun de ces deux architectes a été 

choisi. Il s’agit des 50 logements duplex d’El Maniawy se trouvant à M’Sila, et les 19 

logements de Siddi Abbaz d’André Ravéreau se situant à Ghardaïa. Par ailleurs, ces deux 

logements n’ont pas été choisis hasardement, mais, de multiples critères et un ensemble de 

réflexions ont guidé notre choix pour ces typologies de bâtiments, à savoir :                

- Dans un premier temps, et pour rendre notre travail original, nous avons choisi de 

réinterpréter les œuvres d’El Maniawy et d'André Ravéreau parce qu’on a constaté, à 

travers l’étude de littérature, que les œuvres de ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucune 

recherche de doctorat, à l'opposé de projets de Roland Simounet et de Fernand Pouillon 

qui ont été analysés par plusieurs chercheurs. Aussi, ces deux architectes ont une 

importance historique particulière à l’échelle tant nationale qu’internationale et ils sont 

parmi les pionniers dans le domaine de l’architecture néo-vernaculaire.        

- Dans un deuxième temps, nous avons choisi le secteur du logement en considérant celui-

ci comme un objet architectural plutôt qu’un produit industriel standard. De plus le but 

de ce travail est de tirer les meilleures leçons qui peuvent améliorer l’architecture du 

logement en Algérie vue que les deux logements sélectionnés représentent les principaux 

projets des architectes dans ces régions.                           

- Dans un troisième temps, les deux logements en question ne se diffèrent pas tant par 

leurs enveloppes et leurs typologies, que par leurs contextes climatiques et 

environnements où celui de M’Sila ayant un climat semi-aride, alors que celui de 

Ghardaïa ayant un climat aride, ce qui nous permettra, d’ailleurs, d’apporter des réponses 

riches et appropriées à notre problématique.      

https://synonyms.reverso.net/synonyme/fr/%C3%A0+l%27oppos%C3%A9+de
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Conclusion  

Généralement, pour améliorer la qualité d’une construction, son confort et régler les 

problèmes liés à la non exploitation des ressources naturelles renouvelables et à la 

surconsommation des énergies fossiles, il est nécessaire de réinterpréter les meilleurs 

exemples des architectes précédents. Surtout lorsqu’il s’agit d’apprendre de l’expérience de 

l’architecture vernaculaire et néo-vernaculaire, comme des designers néo-vernaculistes 

d’une renommée internationale, tels que El Miniawy et André Ravéreau. A partir de leurs 

œuvres, des leçons incontestables de références vernaculaires et passives ont été tirées dont 

l’interprétation et la discussion sont présentées dans les chapitres analytiques (IV, V et VI). 

A travers ce dernier chapitre, nous aspirons construire un guide d’aide à la décision pour les 

futures architectes afin de les aider à assoir une tradition dans les conceptions de typologie 

vernaculaire contemporaine dans notre pays. C’est toute la problématique de régler les 

difficultés relatives à l’inadéquation de la construction aux exigences climatiques et 

environnementales locales. Afin d’atteindre cet objectif, nous nous sommes focalisés sur la 

discussion des résultats obtenus au chapitre IV. A cet effet, nous avons pu comprendre la 

meilleure façon d’utiliser les ressources naturelles et locales dans le choix de la forme et 

l’orientation optimale du logement, qui se différent d’un contexte à l’autre. Pareillement, 

nous avons apporté un éclairage sur les techniques performantes de l’architecture 

vernaculaire qui peuvent se marier à la technologie durable pour répondre aux exigences de 

la vie contemporaine.      

Aussi, nous nous sommes concentrés sur l’interprétation des résultats des enquêtes et des 

tests (mesures et simulations) concernant le niveau de satisfaction des habitants vis-à-vis du 

confort thermique, de la ventilation naturelle et de l’éclairage naturel à l’intérieur des 

logements en question, tout en insistant sur la performance et l’efficacité des dispositifs 

appliqués à la conception néo-vernaculaire. A travers ces discussions, nous sommes 

parvenus à déterminer les sources d’inspiration des architectes en question, lesquels se sont 

appuyés, dans leurs conceptions, sur les techniques et les dispositifs passifs, comme les 

matériaux locaux, la cour, le chebek, le mur masque, afin de réaliser des logements qui 

s’adaptent parfaitement aux contraintes climatiques de la ville de M’Sila et de Ghardaïa. Au-

delà, nous avons préconisé des solutions clés sous forme d’un ensemble de recommandations 

que nous jugeons susceptibles d’atteindre le bien-être et d’améliorer le comportement 
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thermique, hygrométrique, aéraulique et visuel à l’intérieur des futurs logements 

vernaculaires contemporains.                                                        

Enfin, nous avons cerné une gamme de mécanismes / orientations de bâtiments néo-

vernaculaires qui demeurent inexistants, actuellement, dans les constructions 

contemporaines. En effet, ces mécanismes / orientations ont été discutés selon trois temps. 

En premier, on a regroupé, suivant des catégories, des stratégies environnementales passives 

comme ; sensibilité et connexion aux caractéristiques du paysage et du site, création de la 

relation entre l’intérieur et l’extérieur, usage des matériaux de construction locaux, 

innovants, durables et mixtes, transmission et exploitation des ressources naturelles et 

qualités de l’environnement intérieur des bâtiments. En second temps, on a décrit, détaillé et 

établit leur possibilité d’application pour créer des logements vernaculaires contemporains. 

Alors que dans un troisième temps, nous avons construit un guide manuel d’aide à la décision 

sous forme d’un diagramme qui illustre les stratégies environnementales à prendre en 

considération lors de chaque phase de conception et de réalisation d’un bâtiment. Ce guide 

sera mis à la disposition des responsables / décideurs / planificateurs du secteur du bâtiment, 

des ingénieurs et des architectes pour les encourager à concevoir des bâtiments à caractère 

vernaculaire contemporain en Algérie, tout en améliorant la qualité du bien-être des 

occupants et en limitant les impacts environnementaux négatifs.           

En somme, on soulignera que ces résultats constituent une confirmation des hypothèses 

émises au début de cette recherche tout en démontrant la faisabilité de la méthode 

combinatoire utilisée.                  
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CONCLUSION GENERALE 

Le caractère vernaculaire d’une région est une propriété nécessaire de chaque architecture 

authentique. Comme les bâtiments font partie d’un endroit concret, ils ne peuvent pas être 

partout les mêmes. 

Ils doivent représenter les qualités particulières du lieu. Depuis les temps les plus anciens, 

cette qualité a été reconnue comme le « genuis loci » (le génie du lieu). 

L’architecture aidait l’homme à s’identifier avec l’esprit de l’endroit et lui offrait ainsi un 

sentiment d’appartenance et de sécurité. 

Une architecture vernaculaire contemporaine sous-tend quelque chose qui va plus loin 

qu’une simple recherche du contexte : en premier lieu, elle veut faire partie d’une tradition, 

dans le sens où elle veut offrir une nouvelle interprétation à certains objets d’identification 

humaine, et garantir ainsi une continuation et une survie de la tradition. Ainsi, tradition veut 

dire continuation et développement. 

Une architecture vernaculaire veut rendre habitable l’espace dans lequel se trouve l’homme. 

Elle veut capter l’atmosphère du lieu et le rendre vivable pour lui. Nos ancêtres avaient un 

don quasi naturel pour arriver à ce résultat. Ils savaient utiliser la topographie, les matériaux, 

la végétation, le climat et la lumière. Ils savaient établir une relation saine avec leur 

environnement. Ils savaient interpréter et ainsi renforcer le génie du lieu. Ainsi, 

l’environnement immédiat de l’homme est aussi bien le point de départ de toute architecture 

que son but. 

De nos jours, l’action de la création architecturale n’a, trop souvent, plus aucune relation 

avec l’environnement. Toute architecture authentique doit comprendre la transformation 

d’un simple site en un lieu, un endroit à vivre. Nous pensons que l’architecture doit faire 

preuve d’imagination pour arriver à créer des lieux adéquats. Pour cela, il n’existe pas de 

recette préétablie, la société d’aujourd’hui demande une réponse aux nouvelles fonctions. 

Vouloir garder et renforcer le caractère de l’environnement n’est pas un problème 

intellectuel, il faut plutôt être ouvert aux qualités de l’endroit et il faut être capable de traduire 

les informations émanant du site afin d’arriver à un environnement bâti ayant un sens.  
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Depuis l’apparition de l’homme sur la terre, il cherchait toujours à se protéger des contraintes 

climatiques et environnementales. Pour se faire, il a réfléchi à construire son abri avec les 

peu moyens disponibles dans son contexte local, en créant des constructions solides qui 

demeurent, jusqu’à ce jour, comme de meilleurs exemples d’architecture vernaculaire et 

durable. A l'heure actuelle, le bouleversement dans les techniques de construction a marqué 

plusieurs secteurs dont le plus touché reste celui du logement. En fait, nous assistons à la 

prolifération de nouveaux matériaux et systèmes constructifs qui sont utilisés au détriment 

des matériaux locaux et anciennes méthodes de construction. Cependant, un bilan lourd en 

matière de consommation d’énergie fossile et non renouvelable a été enregistré suite à la 

généralisation de ces systèmes standards qui ont généré de nombreux problèmes concernant, 

notamment, l’inconfort des occupants et les impacts négatifs qu’ils ont engendré sur 

l’environnement local. De ce constat, on peut affirmer que le recourir aux matériaux locaux 

et systèmes de construction traditionnels devient une nécessité pour pouvoir régler et gérer 

tous ces problèmes.       

Dès lors, cette problématique est placée au cœur des préoccupations des grands chercheurs 

dans le monde entier. Ces derniers insistent sur l’importance d’investir dans le passé pour 

développer de nouvelles idées qui associent la tradition et l’innovation dans un contexte à la 

fois vernaculaire et contemporain. A cet effet, l’architecture néo-vernaculaire semblait 

comme une phase de transition entre la modernité et la tradition, pour la réalité d’un style 

architectural qui se réfère directement au passé spécifique et lointain d’une région donnée 

afin de créer un style présent. Les architectes créateurs de ce style ont réussi à fusionner les 

deux styles en créant une nouvelle tendance, appelée « architecture néo-vernaculaire », 

laquelle demeure, jusqu’à présent, un témoin concret de leur capacité de contrer les conflits 

de l’époque moderne. A cet effet, le néo-vernaculaire, par sa définition, ne vise pas une 

véritable réutilisation de la tradition telle qu’elle est existé dans le passé. Mais au contraire, 

les concepteurs ont été, intellectuellement, conscients de la façon de faire revivre cette 

tradition pour répondre aux besoins de la société moderne. En outre, cette architecture utilise 

certaines techniques et dispositifs passifs qui exploitent les ressources naturelles en générant 

moins d’effets néfastes sur l’environnement, d’où son apport écologique et durable.          

En parallèle, l’architecture vernaculaire contemporaine est synonyme de meilleures 

techniques de construction associées aux conditions de vie contemporaine et de conforts, 

etc... Aussi, cette architecture qui se révèle par les technologies durables combinées à des 
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méthodes traditionnelles et performantes, assure un fonctionnement satisfaisant en 

s’inscrivant positivement dans son environnement. De plus, les conceptions réalisées dans 

le style vernaculaire contemporain sont efficaces, car elles appellent à l’exploitation des 

ressources renouvelables (soleil et vent), en intégrant différemment les dispositifs 

vernaculaires et passifs.      

Dans ce présent travail, nous sommes partis du postulat que les principes néo-vernaculaires 

des frères El Miniawy et d’André Ravéreau pourraient être comme des exemples 

d’inspiration des architectes contemporains qui aspirent à concevoir des constructions de 

caractère vernaculaire contemporain en Algérie. A cet effet, le survol bibliographique sur 

cette problématique nous a amené à adopter une approche réinterprétative de quelques 

œuvres des architectes en question, dont l’objectif principal est de tirer les meilleures leçons 

et mettre en place un guide référant pour les décideurs et les acteurs du bâtiment, tantôt, en 

les encourageant, tantôt, en les incitant, à développer et enraciner ce style architectural dans 

notre pays.              

Pour atteindre les objectifs émis dans l’introduction générale, il a été question de fournir une 

méthodologie de recherche qui combine entre plusieurs approches scientifiques. Pour mener 

à bien cette étude, nous avons décidé de nous concentrer sur le passage de l’architecture néo-

vernaculaire vers l’architecture vernaculaire contemporaine par la méthode de 

réinterprétation des stratégies environnementales. A cet égard, nous avons organisé notre 

travail de thèse en sept parcours complémentaires.                    

Tout d’abord, nous avons formé l’assise théorique de cette recherche par une revue de 

littérature autour de la tendance du vernaculisme conservateur et la tendance du néo-

vernaculaire. Celles-ci ont émergé au sein des débats entre le mouvement internationaliste 

et le régionalisme, qui ont été lancés à l’occasion de la remise en cause des principes du 

mouvement moderne par certains architectes régionalistes. En fait, la tendance vernaculiste 

est défendue par Hassan Fathy et Abdelwahed Alwakeel. Ces deux architectes, qui rejetaient 

complètement l’utilisation des techniques de construction modernes, soutenaient toujours 

l’application exclusive des matériaux et systèmes de construction locaux / traditionnels. 

Aussi, cette tendance maintient la continuité historique et exprime l’identité locale à travers 

l’imitation des formes et motifs traditionnels dans la réalisation des nouvelles constructions 

modernes. Tandis que, la tendance néo-vernaculaire pousse les architectes à concilier la 

tradition vernaculaire aux progrès technologiques modernes. A cet effet, la vocation de cette 
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architecture est d’ériger des bâtiments qui s’adaptent parfaitement à leur contexte local, tout 

en assurant le confort de la majorité des usagers. En outre, la revue de littérature a exploré 

les modèles des bâtisseurs néo-vernaculaires, en général, et de ceux qui ont donné naissance 

à cette tendance en Algérie, en particulier. De ces modèles, nous avons constaté que Roland 

Simounet, Fernand Pouillon, André Ravéreau et les frères Hani Hassan et Abdel Rahman 

El-Miniawy ont proposé des alternatives aux problèmes de logement de masse à travers le 

territoire algérien. Ils ont tenté, à cet effet, de renouer avec les principes de l’architecture 

vernaculaire, à des degrés et manières divers, tout en insistant sur les aspects spécifiques tels 

que le paysage naturel, les conditions météorologiques, et les matériaux locaux. 

Ensuite, nous nous sommes focalisés sur la relation entre l’architecture néo-vernaculaire, 

l’architecture vernaculaire contemporaine et l’environnement, à travers l’analyse des 

références bibliographiques. A partir de celles-ci, nous avons constaté que notre planète se 

heurte à de grands problèmes liés à la mondialisation et aux maux pratiques des architectes 

contemporains. Ces dernières ont engendré des incidences sur différentes échelles 

compartimentales de l’environnement, dont les conséquences peuvent être non seulement 

néfastes, mais dévastatrices pour tous les êtres vivants. Face à cela, plusieurs interventions 

ont été menées par plusieurs acteurs du bâtiment, afin de minimiser ces impacts négatifs et 

améliorer les conditions de vie des occupants de l’espace. Dans le même contexte, on a 

abordé la notion de l’architecture vernaculaire contemporaine comme un terme général, puis 

on l’a discuté selon les perspectives / les philosophies de certains théoriciens d’architecture, 

en renvoyant directement aux architectes pratiquant les principes de cette notion dans des 

contextes différents. Plus largement, il est important de rappeler, le rôle crucial que peut 

jouer l’architecture vernaculaire dans le développement des approches durables, dont le 

vocabulaire d’architecture vernaculaire durable est devenu le plus répondu dans le monde, 

et précisément, dans les pays qui aspirent à réaliser des projets énergétiquement performants. 

A ce stade, il est essentiel de souligner que la tendance néo-vernaculaire et vernaculaire 

contemporaine s’accomplissent absolument, tant dans leur définition et leurs principes de 

concrétisation. Ainsi, le développement de l’architecture vernaculaire contemporaine 

s’appuie sur la réinterprétation de l’architecture néo-vernaculaire, cela par le biais d’une 

méthode scientifique pertinente.     

Depuis quelques années, nous assistons à des avancées scientifiques sur la thématique de la 

réinterprétation de l’architecture néo-vernaculaire et plus particulièrement ceux qui touchent 
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l’aspect environnemental. A cet effet, pour répondre à la première hypothèse qui consistait 

à l’élaboration d’une méthode de réinterprétation des conceptions néo-vernaculaires, 

innovante et convenable à notre problématique, nous avons orienté notre travail sur une 

analyse approfondie des modèles les plus employés dans l’étude des bâtiments néo-

vernaculaires, à l’instar du projet de recherche VerSus, le travail de Day Heidi et de Salman 

Al-Zubaidi. Cependant, le développement de notre méthode est basé sur la combinaison des 

stratégies environnementales des modèles en question, dont nous avons fixé ceux dépendant 

aux trois modèles, à savoir : le respect du site et le profit des ressources climatiques, la 

réduction d’impact environnemental et la contribution au bien-être de l’homme, où chaque 

stratégie environnementale représente une variance des autres sous-stratégies 

environnementales. En outre, nous avons remarqué lors du traitement de ces sous-stratégies 

que leur application sur les cas d’étude renvoie à l’utilisation de l’approche des méthodes 

mixtes de Creswell, qui convergent les données qualitatives (l’observation, les lectures 

précises et les entretiens) et quantitatives (les enquêtes, les logiciels de statistiques et de 

simulation thermodynamique et l’instrumentation in situ).  

Après avoir tracé notre processus et démarche méthodologique, il a été question de passer 

en parallèle à son application sur le terrain d’étude, afin d’arriver à des résultats efficaces, 

qui répondent aux objectifs de la thèse. A cet égard, nous avons orienté notre réflexion sur 

la sélection des terrains d’investigation qui se situent sous des contextes variés allant du 

climat semi-aride au climat aride. De ce fait, nous nous sommes fixés sur le cas des 50 

logements duplex d’El Miniawy à M’Sila et celui de 19 logements de Sidi Abbaz d’André 

Ravéreau à Ghardaïa. Ces deux cas ont été choisis à partir des visites sur le terrain et des 

consultations de centres d’archives, qui ont révélé que ces deux cas englobent toutes les 

particularités d’une architecture néo-vernaculaire. D’autant plus que ces logements n’ont pas 

subi de transformations de la part des habitants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La 

présentation des informations détaillées sur l’organisation spatiale, les conditions 

météorologiques régnant dans les régions en question et les propriétés thermo-physiques des 

matériaux de construction constituant l’enveloppe des logements cas d’étude a permis de 

soumettre les ingrédients essentiels à l’application des différentes techniques de la méthode 

de recherche envisagée.          

Par ailleurs, nous avons mené, en premier lieu, une étude qualitative sur le logement duplex 

et Sidi Abbaz, laquelle a été focalisée sur la réinterprétation de leur conception, selon les 
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sous -stratégies environnementales relatives au choix du site et à son intégration, à 

l’organisation du site (extérieur/ intérieur), à la masse du bâtiment, à l’orientation appropriée 

du bâtiment, à la conciliation des matériaux locaux aux nouvelles technologies de 

construction et à l’exploitation des sources d’énergie renouvelable. En fait, nous nous 

sommes appuyés dans cette étude, à la fois, sur les visites et les observations directes, sur 

l’analyse des documents bibliographiques et sur des interviews avec l’ensemble des 

ingénieurs impliqués dans l’opération de réalisations de ces logements. A cet égard, il 

ressortait de cette analyse une adaptation des logements avec le contexte géographique, 

morphologique, topographique et climatique propres au lieu d’implantation de chacun. 

Aussi, nous avons révélé que les logements ne sont pas simplement conçus pour les 

distinguer esthétiquement, mais ils ont dressé un panorama de techniques constructives 

comme ; les matériaux locaux, les dispositifs passifs (passage couvert, petites ouvertures sur 

les façades, cour, chebek), la prise en compte de la direction du vent et du soleil dans le choix 

de l’orientation optimale des pièces. En fait, des dispositions qui sont prises en compte afin 

de réaliser des constructions sensibles aux exigences météorologiques de M’Sila et 

Ghardaïa. Cette première phase a permis, ainsi, de confirmer la première hypothèse selon 

laquelle, la réinterprétation des œuvres d’El Miniawy et d’André Ravéreau exigerait la 

combinaison de plusieurs méthodes, pour permettre de sélectionner les stratégies 

environnementales qui répondraient le mieux aux objectifs de notre recherche.  Donc, à 

travers ces résultats nous avons pu prouver le souci des architectes El Miniawy et Ravéreau 

à concevoir des projets efficaces en répondant aux stratégies environnementales du respect 

du site, du profit des ressources climatiques et de la réduction d’impact environnemental.              

Pour revenir à l’étude quantitative, le processus a été effectué au moyen d’une enquête de 

type questionnaire au porte-à-porte, distribué auprès des habitants des logements cas d’étude, 

dont nous avons tenté de rassembler les données indispensables liées à l’estimation de la 

satisfaction des habitants vis-à-vis le confort thermique, la ventilation et l’éclairage naturel 

à l’intérieur de leurs habitations. Les déclarations des habitants ont dévoilé que la plupart 

d’entre eux ont été satisfaits de la qualité de la température ambiante de l’air, de l’humidité 

relative de l’air, de la vitesse de l’air et le niveau d’éclairement naturel. Aussi, les interrogés 

ont été favorables à l’idée d’associer les matériaux locaux aux nouvelles techniques de 

construction moderne et de l’incorporation de certains dispositifs vernaculaires tels que la 

cour et le chebek à l’intérieur de leur logement moderne. D’après leurs témoignages, ces 

dispositifs leur ont épargné le recours à l’utilisation des moyens actifs de réchauffement et 
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de climatisation, ainsi que l’éclairage artificiel. De ce fait, les résultats obtenus nous 

renvoient à la confirmation de la deuxième hypothèse émise selon laquelle, les principes 

néo-vernaculaires appliqués dans les logements duplex par El Miniawy et dans ceux de Sidi 

Abbaz  par André Ravéreau, pourraient être le résultat, à la fois, d’une bonne connexion au 

paysage, au site d’implantation et à l’exploitation des ressources naturelles / renouvelables 

et aussi de la maitrise de l’association des matériaux locaux associés à certains dispositifs 

passifs de l’architecture vernaculaire aux techniques de l’architecture moderne. 

Conjointement, une investigation quantitative des sous stratégies du bien-être de l’homme a 

été conduite par une étude réelle d’instrumentation (Enregistreur de données climatiques 

TROTEC, BL30, Anémomètre GM816 et Luxmètre TROTEC, BF06) au sein des pièces des 

logements en question. Aussi, cette technique a constitué le cœur de ce travail de thèse, vue 

l’exactitude et la fiabilité de ces résultats. A cet effet, les résultats de la première compagne 

de mesure ont démontré que le confort thermique et hygrométrique des logements duplex et 

Sidi Abbaz, est fortement assuré. De la sorte, nous concevons que les habitants n’ont pas 

besoin d’utiliser les systèmes actifs pour aboutir à une bonne sensation thermique. Quant 

aux résultats de la deuxième compagne de mesure, ils ont révélé que l’air circule avec de 

grandes vitesses en favorisant des conditions de vie agréables à l’intérieur des espaces 

principaux, et cela durant les journées très chaudes de l’été. Quant à la troisième compagne 

de mesure, elle a apporté que tous les espaces des logements cas d’étude ont été généralement 

caractérisés par des niveaux d’éclairage naturel efficace, surtout ceux placés en juxtaposition 

à la cour, grâce à l’ensoleillement direct, ceci a donné un environnement de vie et de travail 

adopté aux besoins quotidiens des occupants. Par conséquent, les résultats de cette étude ont 

permis de compléter les résultats obtenus de l’enquête, confirmant, ainsi, la troisième 

hypothèse de cette recherche, qui stipule qu’un retour à l’architecture vernaculaire, selon la 

vision des architectes néo-vernaculaires constituerait un moyen incontournable pour régler 

les problèmes énergétiques et les impacts environnementaux négatifs recensés dans les 

logements en Algérie.  

Afin de valider les données mesurées, nous avons proposé comme une dernière étape 

d’application de notre méthode, une étude de simulation thermodynamique via des modèles 

numériques du logement duplex et du logement Sidi Abbaz. Cette étape a été accomplie par 

le truchement des logiciels « Google Sketch-Up Pro 2018 », « Meteonorm 7 », « EnergyPlus 

V9.1.0 » et « OriginPro 8 ». En fait, nous avons pris en considération les mêmes paramètres 
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et les mêmes périodes du déroulement de la compagne de mesure et parfois en allongeant la 

durée pour avoir des informations plus détaillées. Cependant, la calibration des résultats 

mesurés et simulés à l’aide des équations internationales (l’indice de pourcentage d’erreur, 

l’MBE, le CV (RMSE) et l’IC) a confirmé que les données obtenues, lors de la prise des 

mesures, sont suffisamment précises et sont capables de répondre aux objectifs de notre 

problématique. De même, l’étude a saisi que les températures mesurées et simulées des 

logements en question s’intègrent parfaitement dans les zones du confort thermique de la 

plage prédéfinies dans la charte de Givoni et d’ASHRAE Standard 55-2013. De plus, nous 

avons constaté que les niveaux d’éclairement dans les deux logements sont toujours au-delà 

de la norme fixée par le conseil national de recherche du Canada. En conséquence, cette 

dernière étape a fait ses preuves, non seulement dans la démonstration de la pertinente et la 

fiabilité de notre méthode combinatoire, mais aussi en consolidant l’affirmation de la 

seconde et la troisième hypothèse de ce travail par les étapes précédentes.      

De ce fait, ces résultats ont été soutenus par les propriétés efficaces et isolantes des matériaux 

exploités, essentiellement, au niveau des enveloppes des logements étudiés. Il faut rappeler, 

dans ce contexte, que la présence d’une meilleure sensation thermique à l’intérieur des pièces 

des logements est liée à la masse et à la résistance thermique élevée de la terre, dans le cas 

du logement duplex, et de la pierre dans le cas du logement Sidi Abbaz. Ces matériaux ont 

contribué à régler le phénomène du transfert de la chaleur, en évitant les chutes brutales de 

températures en hiver et en atténuant leur grande fluctuation l’été, tout en minimisant les 

besoins énergétiques de chauffage et de climatisation. En outre, ils ont joué le rôle de 

régulateur hygrométrique, vu leur capacité à absorber la vapeur d’eau en cas d’excès. De 

même, la confirmation de l’épaisseur des parois externes aux spécificités climatiques de 

chaque zone, offre une protection thermique efficace, où les grandes épaisseurs des murs 

leur ont permis d’agir considérablement comme des accumulateurs de chaleur. Ces 

discussions affirment que la technique de couplage, des propriétés thermo-physiques des 

matériaux locaux à ceux moderne appliquée par les architectes El Miniawy et Ravéreau, 

reste la plus adaptée au climat semi-aride et aride.     

A propos de la stratégie de la ventilation naturelle, la discussion des résultats confirme que 

la cour, le chebek et le système du mur masque, ont une influence énorme sur la circulation 

de l’air frais à l’intérieur des espaces principaux des logements. Ces dispositifs passifs 

permettent de contrôler les températures des logements en refroidissant l’air entrant, puis en 
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le distribuant équitablement au reste des pièces de la maison, en maintenant les températures 

basses durant la saison estivale très chaude. Concernant la stratégie d’éclairage naturel, la 

discussion des résultats confirme l’impact positif de la cour et le chebek sur la pénétration 

et la diffusion de la lumière du jour à l’intérieur des logements en question. Ces dispositifs 

passifs ont suffi, amplement, à offrir un confort visuel optimal, en matière de consommation 

d’énergie active. Aussi, les dimensions des ouvertures ont agi sur la qualité de la lumière qui 

traverse directement le vitrage en l’absence des persiennes, dans le cas du logement duplex. 

A cet égard, nous déduisons que les dispositifs passifs, discutés auparavant, ont été 

incorporés consciemment par les architectes dans le but d’exploiter les énergies 

renouvelables (vent et soleil). Ainsi, ces architectes ont donné aux occupants l’occasion de 

vivre dans des logements modernes, qui regroupent les mêmes fonctionnalités 

bioclimatiques, révélées précédemment dans les maisons de leurs ancêtres.        

Par voie de conséquence, la lecture de ces résultats nous a permis de cerner une gamme de 

mécanismes / orientations de bâtiments néo-vernaculaires qui demeurent inexistantes 

actuellement dans les constructions contemporaines. Ces mécanismes / orientations ont été 

rassemblés dans cinq catégories de stratégies environnementales passives, telles que ; la 

sensibilité et la connexion aux caractéristiques du paysage et du site, la création de la relation 

entre l’intérieur et l’extérieur, l’usage des matériaux de construction locaux, innovants, 

durables et mixtes, la transmission et exploitation des ressources naturelles et la qualité de 

l’environnement intérieur des bâtiments. Celles-ci ont été impliquées dans la construction 

d’un guide manuel, explicite et plus simple pour faciliter la décision. Ce dernier a été 

présenté dans notre travail de thèse sous forme d’un diagramme qui met en évidence les 

stratégies environnementales passives à mettre en œuvre dans le processus de conception 

des bâtiments, et cela depuis les phases de conception jusqu’aux dernières phases 

d’exécution et d’utilisation. Ce guide constructif est destiné à tous les responsables/ 

décideurs/ planificateurs du secteur du bâtiment, des ingénieurs et des architectes, pour les 

inciter à développer des conceptions vernaculaires contemporaines en Algérie.      

A propos de la réalité du cadre bâti algérien et la problématique de l’identité culturelle 

nationale, comment envisageons-nous de résoudre le problème actuel de la construction ? 

Que pouvons-nous encore sauver de l’héritage de nos ancêtres ? 

Quel sera le devenir de l’architecture vernaculaire algérienne ? 
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A une époque de retour vers les cultures spécifiques de chaque pays, nous nous demandons 

si, malgré tout, la transposition de modèles architecturaux issus d'autres cultures, n'est pas 

possible, sinon fructueuse, voire même nécessaire au renouvellement du langage 

architectural moderne, essoufflé et appauvri par des décennies de fonctionnalisme. 

Nous sommes convaincus qu'il y a un certain nombre d'enseignements à tirer des modèles 

traditionnels, surtout pour ce qui est de leurs qualités spatiales, fonctionnelles et 

bioclimatiques. Nous estimons que, dans ce domaine, la transposition peut s'effectuer de 

manière assez directe, et qu'ainsi il est possible de surmonter cette crise de l'architecture. 

Pour ce faire, il est primordial d'opérer des refontes fondamentales dans les programmes 

dispensés dans nos instituts et école d'architecture afin de réhabiliter l'importance de 

l’architecture vernaculaire et néo-vernaculaire en vue de concevoir l’architecture 

vernaculaire contemporaine aux générations d’architectes qui feront face aux menaces de la 

mondialisation en conservant leur identité. 

Car, nonobstant le fait que nous allons inéluctablement vers la mondialisation avec ce que 

cela implique comme corollaire, une mobilité des êtres plus accrue, une uniformisation des 

méthodes et des moyens plus généralisés, des échanges commerciaux et des services plus 

soutenus, Il est essentiel d'affirmer ses différences et les promouvoir. Il est donc nécessaire, 

voire vital, de repenser de fond en comble l'acte de bâtir en tant qu'expression d'un savoir-

faire sous-tendu par un patrimoine commun, dimension latente d'une certaine mémoire 

collective. 

Nous devons d'abord prendre conscience de la grandeur et de la complexité des enjeux. 

S'ensuit l'effort collectif nécessaire que nous devons consentir pour empêcher notre 

dissolution dans des systèmes culturels plus agressifs et plus enclins à nous imposer leurs 

modèles. 

Il y va de notre survie en tant qu'entité géographique, culturelle et même physique. Nous 

devons aspirer à un monde où les différences s’affirment sans se confronter, où la diversité 

est perçue, comme source de richesse et d'enrichissement mutuel, où tout être humain ou 

peuple a le droit de participer à la construction du patrimoine universel et non se contenter 

d'un rôle passif de consommateur.  
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Le monde d’aujourd’hui, techniciste et pressé du 21ème siècle, redécouvre le patrimoine, et 

la nécessité de s’appuyer sur le passé pour mieux comprendre le présent, et éventuellement 

préparer l’avenir à bon escient. 

Engager une réflexion sur le devenir de l'architecture algérienne est plus que nécessaire…            

Vers une architecture vernaculaire contemporaine.  

Limites et perspectives de la recherche.      

N’ayant pas pu étudier tous les paramètres agissant sur la thermique de la construction en 

zone aride et semi-aride dans cette recherche et cela vu la complexité du thème. De ce fait, 

nous proposons quelques pistes, lesquelles pourraient ouvrir la voie à de nouvelles 

recherches scientifiques qui peuvent se résumer comme suit :  

Piste 1 : Il apparait fructueux de généraliser l’application de la méthode combinatoire de 

manière à ce qu’elle touchera d’autres types de constructions dans des environnements et 

des zones climatiques différentes, notamment les équipements touristiques, culturels et 

administratifs.                                    

Piste 2 : La seconde piste de recherche propose l’élargissement du champ de cette méthode 

afin d’atteindre d’autres aspects et d’autres stratégies et sous stratégies sociales, culturelles 

et économiques importantes et inconnues dans le design contemporain.   

Piste 3 : La troisième réflexion se concentre sur l’inclusion dans cette démarche 

méthodologique les autres types de confort olfactif et acoustique, ainsi que le calcul de la 

consommation énergétique.     
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Annexe A : Grille du Groupe CIAM Alger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figure 1 : CIAM 9, Grille du Groupe CIAM Alger, Gargote et dortoir à Mahieddine, 1954 
Source : Tesoriere, 2004.

Figure 2 : CIAM 9, Grille du Groupe CIAM Alger, Croquis de projet,1954. 
Source : Tesoriere, 2004.
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Annexe B : Les projets de concepteur vernaculaire contemporaine 

Tableau 1 : Une sériés de projets de conception contemporaine influencés par la tradition vernaculaire. 

 
Architecte / 

projet Image 
Réponse au contexte Utilisation des 

matériaux 
Techniques de 
construction 

Complexe 
résidentiel, 
Doha, Qatar 
(Abdelsalam. et 
Mohamed 
Rihan, 2013). 

 

L'incorporation d’une 
série de stratégies 
passives dérivées de la 
tradition locale du 
vieux Doha pour 
refléter les influences 
environnementales.    

Alliance des 
matériaux naturels 
aux dernières 
technologies de 
construction 
contemporaine.   

Le concept a été inspiré de 
la cour traditionnelle. 
Les façades sont décorées 
avec des Moucharabieh.    

Tanjong Jara, 
Kampung, 
Malaisie (Siti 
Rohamini et al, 
2010). 
 

 

Le bâtiment construit 
sur un terrain de 
luxuriance de la 
nature, pour créer un 
sens de 
l'environnement et de 
l'architecture 
traditionnelle 
malaisienne. 

Le bois est le 
matériau de base 
dans la 
construction tous 
les détails du 
projet.      

Des systèmes constructifs 
à la fois innovant avec des 
détails spécialement 
développés et apportés par 
une appréciation du 
patrimoine local et une 
proximité de la nature.   

Senan 
Abdelqader. 
Maison à 
moucharabie 
Palestine 
(Abdelsalam. et 
Mohamed 
Rihan, 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La maison a été 
conçue comme une 
réplique aux 
ambitions 
environnementales, 
offrant des solutions 
nouvelles et 
imaginatives 
apportées de 
l’interprétation de 
certains éléments 
traditionnels de 
l'architecture 
vernaculaire arabe.   

L’enveloppe a été 
réalisée en pierre 
massive qui agit 
comme un tampon 
climatique car elle 
aide à gérer 
l’opération de 
transfert de la 
chaleur entre 
l’intérieur et 
l’extérieur de la 
construction.   
L’intégration d’un 
écran en bois tout 
autour du 
bâtiment. 

La reproduction de 
certaines techniques 
traditionnelles, à savoir :  
-Les terrasses et les murs 
de soutènement. 
-Les cours renfoncées 
jouant le rôle de puits de 
lumière. 
- Le Moucharabieh créatif 
permet d’obtenir un effet 
flottant.   

Masdar City 
Institute 
Housing, EAU 
(Abdelsalam et 
Mohamed 
Rihan,2013). 
 

 L’architecte est 
parvenu à inventer un 
lieu totalement 
contemporain tout en 
puisant ses références 
dans la tradition 
régionale d’EAU.  
Les conditions 
environnementales 
locales ont été aussi 
respectées par le 
concepteur. 

L'utilisation de 
matériaux de 
construction 
locaux est autant 
de caractéristiques 
de la tendance. 

Le projet présent un 
exemple parfait de 
vernaculaire 
contemporaine. Cela se 
manifeste à travers 
l'utilisation de la cour 
comme modificateur 
climatique, l'utilisation 
excessive du 
moucharabieh dans la 
façade extérieure ainsi que 
dans la cour et le toit 
voûté. 

Jones Studio. 
Desert Outpost 
House, USA 
(Pilar Abreu et 
al, 2016).  

 

Les formes linières ont 
été dictées par des 
circonstances 
désertiques du site et 
les conditions 
météorologiques. 
 
 
 
 

L’utilisation de la 
terre et du bois 
disponible sur 
place. 

Une maison luxueuse 
inspirée de la beauté des 
gestes désertiques mariés 
aux technologies 
contemporaines. 
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Le campus de 
l’université 
des sciences et 
technologie du 
Roi Abdullah 
situait à la ville 
de Jadah. 
(Arif Kamal, 
2014).   

 

Un paradigme de 
design 
contemporain 
incorporant des 
stratégies 
innovantes 
empruntées à 
l’architecture 
vernaculaire 
traditionnelle de 
Jadah.   
 

Associer les 
matériaux locaux 
aux nouveaux 
matériaux afin de 
minimiser les effets 
néfastes sur 
l’environnement et 
améliore le confort 
des occupants tout 
au long de l'année. 

L’intégration des 
Moucharabieh comme 
des dispositifs 
d’ombrage du campus 
pour réduire la charge 
thermique. 
La cheminée solaire qui 
a été inspirée du Malqaf 
pour créer passivement 
des allées piétonnes 
aériennes. 

Ksar de 
Tafilalte, 
Algérie 
(Mashary, 
2007). 

 La conception du 
Ksra a été faite en 
adaptation avec les 
reliefs, le climat de 
la région de 
Ghardaïa.        

La pierre a été 
adoptée dans la 
construction des 
murs porteurs, par 
contre le parpaing a 
été limité à la 
réalisation des 
cloisons. Quant au 
mortier de chaux et 
de sable a été 
approprié aux 
revêtements. 

Les architectes ont 
essayé de répéter 
quelques symboles 
traditionnels Mozabites 
avec une touche du 
modernisme ; Terrasse ; 
Voûtains ; 
Arcades ; Chebeck ;  
Ouast Eddar.       

Maison 
vernaculaire 
contemporaine 
(Hosseini et al 
,2016).  

 

Ce type de synergie 
entre la construction 
et son 
environnement a été 
assuré par la 
mobilité des valeurs 
traditionnelles dans 
une conception 
créative.   

Insérer les 
matériaux locaux 
indigènes de la 
région pour 
minimiser les effets 
négatifs du transport 
sur environnement.    

La maison se 
caractérise par son 
surplomb profond qui 
fournit de l'ombre. 
Des vérandas qui 
agissent comme des 
zones de transition.  

lles Perraudin. 
Musée des 
vins à 
Pammonio, 
Haute-Corsel 
(EcologiK, 
2012). 

 

L’architecte est 
parvenu à inventer 
un lieu totalement 
contemporain tout 
en puisant ses 
références dans la 
tradition régionale 
des pagfiaghji. 
Les conditions 
environnementales 
locales ont été aussi 
respectées par le 
concepteur.  
 

Les pavillons se 
sont composés d'un 
socle en béton 
cyclopéen, construit 
avec de gros 
morceaux de schiste 
trouvés sur le site, 
sur lequel se 
dressent des murs en 
pierre massive. 
La charpente est 
réalisée avec le bois 
local non traité, 
couvert par la terre 
et de végétation.   

Les techniques de 
construction sont faites 
avec des matériaux 
dans leur état naturel 
mais en les appliquant 
de manière non 
traditionnelle.    
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Raj Rewal. 
Lowcost 
Housing New 
Mumbai 
(Klaus-Peter, 
2007). 

 

Les blocs 
développent un 
environnement 
domestique simple 
mais de qualité.   

La combinaison 
d’une série de 
matériaux durables 
et efficaces à 
savoir : les blocs de 
béton creux, de 
plâtre apparent, de 
carreaux de terre 
cuite fabriqués à la 
main et de pierres de 
granit brut 
disponibles 
localement.  

L’interprétation des 
Moucharabiehs 
dans la réalisation 
des façades des 
résidences.   

La 
bibliothèque 
de Kony 
(Canan et al, 
2017). 

 

En harmonie avec le 
paysage et les 
formes et les 
expressions du 
passé.   

Matériaux 
traditionnels 
détaillés de manière 
contemporaine. 

Des portails en 
arcades Le 
Moucharabieh en 
référence aux 
éléments 
historiques. 

Maison 
vernaculaire 
moderne à 
Kampong (Seo 
et Young 
2012). 

 

La forme suit celle 
des maisons 
traditionnelles avec 
une réponse au 
climat local.    
 
 

Soubassement 
composé de piliers 
en béton. 
Murs en pierre. 
Planche en bois. 

Des détails simples, 
des techniques de 
construction 
familiarisées dans 
anciennes maisons.  

Anil laul 
Maison 
individuelle en 
Inde 
(Ashok, 
2012). 

 

Le bâtiment a été 
construit en suivant 
les contours naturels 
du site, le long des 
différentes 
ondulations et 
conformément aux 
niveaux existants. 

Le site 
d’implantation est 
très riche en pierre 
naturelle qui a été 
exploitée pour créer 
des murs auto-
stables.      

La cour a été placée 
au centre de la 
maison de sorte que 
les autres pièces qui 
l’entourent profitent 
de la ventilation et 
de l’ensoleillement 
nature.  
La réinsertion des 
colonnes et les arcs. 
 
     

Abdel-Halim 
Université 
américaine du 
Caire, à New 
Cair (Ahmed 
et al, 2016).   

 

Le projet a été 
réfléchi d’une façon 
à mieux répondre 
aux exigences 
topographiques et 
climatologiques de 
la région.   

L’utilisation de 
matériaux existant 
sur place tout en 
faisant appel à 
certains matériaux 
modernes.    

Mashrabiya pour la 
protection solaire. 
Mulqafs pour faire 
circuler l'air frais 
dans les bâtiments. 
Dômes ventilés 
pour éliminer l'air 
chaud. 

Pouya 
Khazaeli. 
Villa Dervish, 
Iran (Farjami, 
2015). 
 

 

L’architecte a utilisé 
des espaces ouverts 
centraux comme 
outil de liaison entre 
la maison et son 
entourage.  
 

Des matériaux 
naturels associés 
aux technologies 
contemporaines 
durables.    
 

Une interprétation 
moderne de la cour à 
travers une 
combinaison des 
caractéristiques 
introverties 
traditionnelles 
iraniennes aux 
celles extraverties 
des bâtiments 
modernes.    

Source : Auteur, 2018. 
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Annexe C : Les enjeux des piliers de la durabilité 

Tableau 2 : Le tableau suivant explique en détail les différents enjeux de chaque pilier de la durabilité. 

Pilier Principaux enjeux 

E
n

v
ir

on
n

em
en

ta
l 

 

La durabilité environnementale est le pilier qui considère l'environnement naturel et bâti comme une 
partie importante du contexte dans lequel nous vivons. Les grands soucis de cette approche est de 
maintenir les qualités valorisées dans l’environnement physique et éviter d’utiliser des systèmes 
préjudiciables à l’environnement (Gueliane, 2017). Désormais, ce pilier incite les architectes à 
construire des projets efficaces grâce à de bonnes pratiques durables telles que : la conservation des 
sites et de l’air intérieur, la minimisation des déchets, prévenir les incidents de pollution et protéger 
ainsi les écosystèmes sensibles.       
A ce propos, Edward Mazria a déclaré que : « les constructions durables devraient être en mesure de 
recueillir, de transférer, de stocker et finalement, de convertir des phénomènes naturels de 
l’environnement dans un milieu de vie intérieure sécuritaire, sain et confortablement, dans la zone de 
confort de l’homme prescrit, pendant au moins trente générations » (Haj Hussein, 2012).   
En conséquence nous pouvons déduire que la conception d’un environnement écologique et durable 
demande d’établir une continuité avec le passé par l’intermédiaire de certaines stratégies passives 
ancestrales à savoir : l’insertion de la construction dans le contexte concerné, l’orientation optimale 
des espaces, l’utilisation de fournitures et de matériaux locaux à faible énergie intrinsèque et 
recyclable, tout en en accordant une attention particulière à l'utilisation adéquate et rationnelle des 
ressources naturelles.  

S
o

ci
al

e 

Le pilier social peut être interprété comme étant les relations, les réseaux et les normes qui facilitent 
les actions collectives visant à améliorer la qualité de vie (Hyginus, 2019). Dans cette perspective, ce 
pilier s’intéresse à la structure spatiale de l’environnement en tant que communicateur, qui permettrait 
l’interaction sans pour autant négliger l’individualité et l’identité.  
Hancock, dans son argumentation sur le développement de la durabilité sociale, suggère le pilier de la 
durabilité sociale comme suit (Hancock, 1993) :  
- répond aux conditions de vie et de travail sécuritaires; 
-est équitable, en veillant à ce que les avantages du développement soient répartis équitablement dans 
la société; 
- améliore, ou du moins n'altère pas, le bien-être physique, mental et social de la population; 
-préserve le patrimoine culturel et biologique de la société, renforçant ainsi son sentiment 
d'appartenance à son histoire et à son environnement; 
-favorise la convivialité, avec des personnes qui cohabitent harmonieusement et se soutiennent 
mutuellement; favorisant la participation des citoyens.    

E
co

n
o

m
iq

u
e 

Le pilier économique repose sur le principe d’accroître le bien-être de la société grâce à une utilisation 
optimale des ressources naturelles (matériaux et énergie). Ce pilier favorise la fourniture des services 
qui offrent la meilleure valeur aux clients, en produisant des projets à moindre coût, et dont le délai 
d'achèvement est plus court et plus prévisible.    
La contribution clé du secteur de la construction à la durabilité économique se manifeste par (Sultan, 
2008) : 
-utilisation durable et efficace des ressources et du matériel; 
-des opportunités d'emploi durables grâce à la construction formelle; 
-un emploi soutenu grâce à l'exploitation et à la maintenance pendant la durée de vie économique des 
bâtiments.  
Elkington, a relié entre l’économie et l’environnement pour créer une nouvelle approche économique : 
« le programme de durabilité, longtemps compris comme une tentative d'harmoniser les résultats 
financiers traditionnels avec une réflexion émergente sur les résultats environnementaux, s'avère 
beaucoup plus compliqué que ne l'imaginaient les premiers entrepreneurs » (Elkington, 1999).    

C
u

lt
u

re
l 

L'inclusion de la culturelle comme quatrième pilier de la durabilité est un phénomène récent qui a été 
fondé sur l’idée de l’intégration des données, des acquisitions et des connaissances culturelles comme 
étant les mieux ajustées aux conditions locales, afin d’impliquer un respect de l’environnement 
culturel, des modes de construction locaux, en assurant ainsi une harmonisation entre l’architecture 
projetée et le milieu naturel et humain (Feizabadi et al,2016).  
De même, ce concept a été interprété comme étant « le concept de cultures constructives lie les termes 
de culture et de construction, et ainsi les sphères anthropologiques et le domaine technique appliqués 
à l'acte de bâtir. Il permet ainsi de considérer l'architecture et la construction comme un acte social, 
au-delà de la sphère uniquement technique. Il interroge l'"agir", l'expérience plutôt que la forme, en 
liant le projet de bâtir à celui d'habiter. Il permet de qualifier les objets techniques et les objets 
construits dans leur dimension éthique et responsable, intégrant le lien au territoire, aux ressources, 
aux savoir-faire, savoirs et compétences locaux et à l'environnement » (Lalaina et al,2015).        

Source : Auteur, 2019.  
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Annexe D : Les stratégies environnementales fondamentales du projet VerSus 

 
 
 

Figure 3 : Schéma représentatif des stratégies environnementales fondamentales du projet VerSus. 
Source : Auteur, d’après Correia et al, 2014. 
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Annexe E : Les stratégies environnementales déterminées par Salman Al-Zubaidi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4 : Schéma présentatif d’ensemble des stratégies environnementales déterminées par Salman Al-

Zubaidi. 
Source : Salman Al-Zubaidi.M.S, 2007 ; l’interprétation de l’auteur. 
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Annexe F : Données climatiques de la ville de M’Sila  

Tableau 3 : D’autres données climatiques nécessaires pour l’analyse pour la ville de M’Sila  

Mois Ta Td RH P DD FF Lg 

L’unité [°C] [°C] [%] [hPa]  [deg]  [m/s] [W/m2] 

Janvier 9.8 3.0 63 958 248 3.2 13943 
Février 12.0 2.4 52 959 270 3.4 16643 
Mars 16.6 3.9 43 960 270 4.0 23787 
Avril 20.1 4.5 36 960 270 4.7 27673 
Mai 25.6 8.2 33 961 269 3.9 32388 
Juin 31.5 9.3 25 962 68 3.4 35094 

Juillet 34.9 11.1 24 963 68 2.9 36070 
Aout 33.7 11.7 26 962 68 2.7 32345 

Septembre 27.2 12.3 40 961 69 2.7 25371 
Octobre 22.3 10.7 48 961 270 2.2 19971 

Novembre 14.9 6.3 56 959 270 2.9 15057 
Décembre 10.9 4.7 65 959 270 3.2 12058 

Source : https://go.meteotest.ch/meteonorm-license 

 

 

Annexe G : Données climatiques de la ville de Ghardaïa  

 

Tableau 4 : D’autres données climatiques nécessaires pour l’analyse pour la ville de Ghardaïa  

Mois Ta Td RH P DD FF Lg 

L’unité [°C] [°C] [%] [hPa]  [deg]  [m/s] [W/m2] 

Janvier 10.7 1.3 52 960 232 3.4 17164 
Février 13.2 0.6 42 960 248 3.5 20412 
Mars 17.9 2.0 34 961 205 3.9 27313 
Avril 21.5 3.3 30 962 270 4.7 32366 
Mai 26.5 5.6 26 962 205 4.4 35069 
Juin 31.5 7.5 22 963 52 3.6 35916 

Juillet 35.4 9.1 20 964 52 3.5 35275 
Aout 34.0 10.0 23 964 52 3.3 32360 

Septembre 28.7 10.9 33 963 52 3.4 28052 
Octobre 23.6 9.4 40 962 205 3.0 22557 

Novembre 16.1 4.8 47 961 248 3.0 18703 
Décembre 12.1 2.7 53 960 248 3.6 15654 

Source : https://go.meteotest.ch/meteonorm-license 
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Annexe H : Questionnaire et lettre de motivation   

 

 
 
 



310 
 

 

 
 
 

 

 



311 
 

 

 

 

 



312 
 

 

 

 



313 
 

 

 



314 
 

Annexe I : Questionnaire 

Respecter le site et profiter des ressources climatiques 
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Concilier les matériaux locaux aux nouvelles technologies de construction 
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Annexe J : Paramètres et appareils de mesure     

Tableau 5 : Dates, paramètres et appareils de mesure par cas d’étude 
Cas d’études Dates Paramètres Appareils 

L
og

em
en

t 
d

u
p

le
x

 
d

’E
l 

M
an

ia
w

y 
à

 
M

’S
il

a
 

21 décembre 2019. Eclairage naturel. Luxmètre 
29-30-31 janvier 2019. Confort thermique. Thermo hygromètre 

21 juin 2019. Eclairage naturel. - Luxmètre 
juin 2019. Ventilation naturelle. Anémomètre 

14-15-16 juillet 2019. Confort thermique. Thermo hygromètre 

02 aout 2019. Ventilation naturelle. -  Anémomètre 

L
og

em
en

ts
 d

e 
S

id
d

i 
A

b
b

az
 d

’A
n

d
ré

 
R

a
v

ér
ea

u
 à

 
G

h
a

rd
aï

a
 

21 décembre 2019. Eclairage naturel. Luxmètre 

21 juin 2019. Eclairage naturel. - Luxmètre 

21-22-23 janvier 2019. Confort thermique. Thermo hygromètre 

21 juin 2019. Eclairage naturel. - Luxmètre 

22 juin 2019. Ventilation naturelle. Anémomètre 

10-11-12 juillet 2019. Confort thermique. Thermo hygromètre 
09 aout 2019. Ventilation naturelle. Anémomètre 

 

 

Annexe K : Equation de la norme du confort adaptatif ASHRAE Standard 55-2010 

- Logement duplex d’El Miniawy à la ville de M’Sila :    
-  Pour le confort lié à la période froide :  
T moyenne = (T moyenne de décembre + T moyenne de janvier + T moyenne de février)/ 3.     
T moyenne = (8.61 °C + 6.22 °C + 7.72 °C) / 3 = 7.5 °C.       
T confort = 0,31 X 7.5 °C + 17.8 = 18 °C.       
T confort = 18 °C (+ou- 2.5 / 15.5 °C - 20.5 °C).    
- Pour le confort lié à la période chaude :  
T moyenne = (T moyenne de juin + T moyenne de juillet + T moyenne de aout) / 3.     
T moyenne = (28.6 °C + 27.86 °C + 27.54 °C) /3 = 28 °C.  
T confort = 0,31 X 28 °C + 17.8 = 26.5 °C.   
T confort = 26.5 °C (+ou- 2.5 / 24 °C - 29 °C).   
- Logement Sidi Abbaz d’André Ravéreau à la ville de Ghardaïa :   
- Pour le confort lié à la période froide :   
T moyenne = (T moyenne de décembre + T moyenne de janvier + T moyenne de février)/ 3.      
T moyenne = (8.4 °C + 6.7 °C + 7.8 °C) /3 = 7.6 °C.      
T confort = 0,31 X 7.6 °C + 17.8 = 19.5 °C.     
T confort = 19.5 °C (+ou- 2.5 / 17 °C - 22 °C).  
- Pour le confort lié à la période chaude :   
T moyenne = (T moyenne de juin + T moyenne de juillet + T moyenne de aout) / 3.     
T moyenne = (37.57 °C + 40.39 °C + 40.77 °C) /3 = 39.58 °C.      
T confort = 0,31 X 39.58 °C + 17.8 = 30.5 °C. 
T confort = 30.5 °C (+ou- 2.5 / 28 °C - 33 °C).     
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Annexe L : Article  
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                                               Nom et Prénom : Soumaya KERSENNA 

  Titre : Réinterprétation de l’architecture néo-vernaculaire d’El Miniawy et d’André 
                  Ravéreau ; pour une architecture vernaculaire contemporaine. 

Cas des logements à M’Sila et à Ghardaïa 
Thèse en vue de l’obtention du diplôme de doctorat 3ème cycle LMD en Architecture, 

Option : Projet Architecturale et Nouvelles technologies 
Résumé 

 Depuis l’indépendance, l’Algérie a cherché à régler le problème de la crise du logement en procédant 
à l’industrialisation des systèmes constructifs dans la production des logements en série. En considérant 
le logement comme un produit industriel plutôt qu’un objet architectural, cette démarche s’est 
accompagnée d’un abandon des techniques de construction vernaculaires en faveur des techniques 
modernes. Cet état de fait, a conduit à la généralisation d’un seul type de constructions sur l’ensemble 
du territoire national malgré la diversité des environnements et la multiplicité des zones climatiques. 
Aussi, ce type de bâtiments est caractérisé par ses impacts négatifs sur l’environnement et par l’absence 
de confort et du bien-être. Simultanément à cette tendance industrielle, les frères El Miniawy et André 
Ravéreau ont intervenus en réalisant des logements dans un style d’architecture néo-vernaculaire. Ces 
architectes ont adopté une stratégie qui consiste en l’interprétation de l’architecture vernaculaire des 
régions dans lesquelles ils ont réalisé, mais en procédant dans une perspective novatrice. Ce travail 
s’interroge sur l’éventualité d’un nouveau regard sur la construction d’une architecture juste, 
respectueuse de l’environnement local et moins énergivore.  
A cet effet, l’objectif est de réinterpréter les œuvres des architectes néo-vernaculistes (El Miniawy et 
Ravéreau) afin de comprendre la façon avec laquelle ils ont associé les dispositifs passifs de 
l’architecture vernaculaire aux nouvelles techniques modernes de leur époque, avec une focalisation 
sur l’aspect environnemental. L’objectif est de mettre l’accent sur les leçons qui pourraient être tirée 
de cette réinterprétation pour développer une architecture vernaculaire contemporaine. A cet égard, le 
choix du cas d’étude s’est porté sur les 19 logements de Sidi Abbaz de Ravéreau à Ghardaïa situés en 
climat aride et les 50 logements duplex d’El Miniawy à M’Sila, en climat semi-aride. L’outil 
méthodologique utilisé dans la réinterprétation des cas d’étude est fondé sur la combinaison de trois 
modèles de stratégies environnementales. L’application de cette méthode repose sur l’approche des 
méthodes mixtes de Creswell, qui convergent les données qualitatives et quantitatives. Si la première 
approche est utilisée dans l’analyse des sous-stratégies liées au respecte du site, profit des ressources 
climatiques et à la réduction d’impact environnemental à travers des observations directes, des lectures 
précises et des entretiens, la seconde évalue la stratégie du bien-être de l’homme par l’enquête sur 
terrain, la compagne de mesures in situ et la simulation thermodynamique numérique « EnergyPlus 
V9.1.0 ».              
Les résultats obtenus montrent que les logements en question ont fait un usage intelligent des méthodes 
de constructions vernaculaires comme la bonne connexion au paysage, au site d’implantation et à 
l’exploitation des ressources naturelles / renouvelables. Aussi, ils ont fait un meilleur exemple de 
l’association des matériaux locaux (pierre et terre) aux nouvelles techniques modernes et de 
l’intégration des dispositifs passifs de l’architecture vernaculaire algérienne (cour, chebek et mur 
masque).       
A la lumière des résultats de cette recherche, plusieurs mécanismes / orientations de bâtiments néo-
vernaculaires ont été identifiés et classés dans les catégories des stratégies environnementales passives 
suivantes : sensibilité et connexion aux caractéristiques du paysage et du site, création de la relation 
entre l’intérieur et l’extérieur, usage des matériaux de construction locaux, innovants, durables et 
mixtes, transmission et exploitation des ressources naturelles et qualité de l’environnement intérieur 
des bâtiments. Finalement, ces mécanismes / orientations ont été utilisés dans l’élaboration d’un guide 
manuel qui a été présenté sous forme d’un diagramme qui met, en avant, les stratégies 
environnementales passives à mettre en œuvre, en amont, des phases de la conception des bâtiments. 
Un guide qui servira d’un outil d’aide à la décision pour les responsables/ décideurs/ planificateurs du 
secteur du bâtiment, des ingénieurs et des architectes, en vue d’une conception écologique de typologie 
vernaculaire contemporaine en Algérie, dont les impacts environnementaux seront réduits et le confort 
/ bien-être seront bien préservés. 

Mots clés : Néo-vernaculaire, El Maniawy, André Ravéreau, Stratégies Environnementales, 
Méthodes mixtes, Vernaculaire Contemporaine, Ghardaïa, M’Sila. 
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