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Image de couverture : exercice de densification de l’Hôpital Jean Verdier à Bondy, février 2024. 
Studios de projet M2/S10 « Trans/former l’existant » et « Friches urbaines ».  
Enseignants : Lila Bonnea, Etienne Léna, Vesselina Letchova-Carcelero, Laurence Veillet, 
avec Francesca Contrada, Volker Erlich, Léonore Losserand.

Image de 4ème de couverture : maquettes d’études de la réhabilitation-sauvegarde de la tour de l’INSEE 
Soutenance du PFE de Noé Dijoux, juillet 2022 
Studios de projet M2/S10 « Trans/former l’existant » et « Friches urbaines ».  
Encadrants : Etienne Léna, Xavier Dousson



« Nous voyageons ensemble, passagers d’un petit vaisseau 
spatial, tributaires de ses réserves d’air et de sol, notre sûreté 
dépendant de la sécurité et de la paix terrestres, préservés de 
l’anéantissement uniquement par les soins, le travail et l’amour 
que nous prodiguons à notre frêle esquif  et, dois-je le dire, les 
uns aux autres. »

Adlai STEVENSON,
Discours au Conseil économique et social des Nations Unies,

Genève, le 9 juillet 1965.

Reproduit in Richard Buckminster FULLER, 
Gene YOUNGBLOOD, Medard GABEL,

E3 – Energy, Earth and Everyone, 
Une stratégie énergétique globale pour le vaisseau spatial terre ?

World Game, 1969-1977, collection « Contre-cultures », 
Editions B2, 2012, p. 25.





 SYNTHÈSE

PRÉSENTATION 
DE LA PROPOSITION 

PÉDAGOGIQUE



« 80% des bâtiments qui devraient exister en 2050, l’année 
de l’objectif  de zéro émission nette de carbone de l’ONU, ont 
déjà été construits. La responsabilité essentielle des architectes 
et des promoteurs est donc de moderniser, de réutiliser et 
de réimaginer notre parc immobilier existant, en utilisant 
le « carbone incorporé » qui a déjà été dépensé, plutôt que 
de contribuer à l’escalade des émissions avec de nouvelles 
démolitions et de nouvelles constructions. »

Ruth LANG
Building for Change, The Architecture of  Creative Reuse

Berlin, éd. Gestalten, août 2022



	
	

PRESENTATION DE LA PROPOSITION PEDAGOGIQUE 
	
	
	
	
	
	
	
	

L’esprit d’une contribution et d’un DE au sein de l’ENSAPVS 
«	Il	faut	résister	au	rétrécissement	de	l’espace	de	l’expérience.	Pour	cela,	il	faut	lutter	contre	la	tendance	à	ne	
considérer	le	passé	que	sous	l’angle	de	l’achevé,	de	l’inchangeable,	du	révolu.	Il	faut	rouvrir	le	passé,	raviver	
en	lui	les	potentialités	inaccomplies.	Il	faut	donc	rendre	nos	attentes	plus	déterminées	et	notre	expérience	
plus	indéterminée.	»	
Paul	Ricœur,	Temps	et	récit,	tome	III,	Le	temps	raconté,	Paris,	éd.	Du	Seuil,	1985,	p.	312-313.	

	
Cette	proposition	est	portée	par	ce	qu’il	reste	du	DE6	Transformations,	temporalités	de	l’existant	et	des	pa-
trimoines.	Elle	cherche	à	prolonger	et	approfondir	une	expérience	heureuse	et,	nous	semble-t-il,	utile	tant	
pour	l’école	que	pour	ses	étudiantes	et	ses	étudiants.	Elle	s’inscrit	par	ailleurs	dans	le	cadre	des	attentes	
de	l’HCERES	qui	préconise	de	«	préparer	nos	étudiants.es	à	agir	dans	un	monde	où	il	est	devenu	primor-
dial	d’atténuer	l’impact	des	activités	humaines	sur	l’environnement	au	sens	large,	mais	aussi	de	dévelop-
per	des	stratégies	d’adaptation	face	à	un	réchauffement	climatique	inéluctable.1	»	
En	effet,	réparer,	entretenir,	maintenir,	restaurer,	rénover,	réhabiliter,	réutiliser,	reconvertir,	réemployer,	
transmuter,	transLigurer,	etc.	sont	des	actions	de	transformation	de	l’existant	peu	émettrices	de	GES2,	qui	
évitent	des	destructions	productrices	de	déchets3	et	qui	prennent	généralement	place	dans	des	sites	déjà	
aménagés	(qui	ne	nécessitent	donc	pas	d’anthropisation	supplémentaire).	Ces	actions	mobilisent	des	sa-
voir-faire	spéciLiques	sur	toute	la	chaine	de	conception-réalisation-entretien	du	projet	architectural,	ur-
bain	et	paysager	auxquels	il	convient	de	former/sensibiliser	les	étudiantes	et	les	étudiants,	également	car	
il	s’agit	déjà	de	l’essentiel	de	la	commande	d’aujourd’hui	et,	très	probablement,	de	demain.			
Les	projets	liés	à	la	transformation	de	l’existant	sont	bien	souvent	initiés	par	les	attentes	de	la	société	en	
matière	d’accessibilité	et	de	réduction	de	la	consommation	énergétique4.	A	ces	entrées	utiles	pour	le	pro-
jet,	se	superposent	d’autres	attentes	nombreuses	liées	aux	exigences	de	la	mutation	environnementale	
(épuisement	des	ressources,	effondrement	de	la	biodiversité,	pollutions	massives	des	sols,	de	l’eau	et	de	
l’air),	de	l’équité	sociale	et	d’une	compréhension	des	valeurs	culturelles	et	mémorielles	des	situations.	
Ce	faisceau	de	questionnements	forme	une	vaste	problématique	à	laquelle	sont	attachés	toutes	les	ensei-
gnantes	et	tous	les	enseignants	qui	portent	cette	proposition.	Nous	avons	considéré	collectivement	qu’il	
était	utile	de	conforter	et	d’approfondir	le	travail	engagé	depuis	des	années,	de	rafLiner	et	développer	nos	
partenariats,	d’imaginer	des	pédagogies	nouvelles	dans	et	hors	Master	et	de	clariLier	nos	postures	et	nos	
méthodes	en	soumettant	cette	proposition.		
Le	projet	de	refonte	du	master	nous	a	ainsi	permis	de	clariLier	les	«	lignes	pédagogiques	»	attendues	et	
portées	ci-après	(au	nombre	de	deux),	conduisant	à	des	articulations	renforcées	entre	des	pédagogies	
mieux	afLirmées.	Celles-ci	devraient	être	renforcées	par	les	propositions	de	«	cours	optionnels	»,	même	si	
ces	derniers	ne	sont	plus	rattachés	administrativement	et	pédagogiquement	aux	DE	:	plusieurs	ensei-
gnantes	et	enseignants	de	notre	offre	portent	en	effet	des	cours	en	syntonie	avec	les	contenus	pédago-
giques	ici	présentés.		
Nous	avons	par	ailleurs	cherché	à	ne	pas	nous	focaliser	uniquement	sur	nos	offres	en	Master,	mais	à	les	
situer	dans	une	vision	plus	globale	de	l’école.	Si	la	Licence	est	le	moment	de	l’entrée	dans	le	«	monde	de	

	
1	Rapport	HCERES,	Campagne	d’évaluation	2023-2024,	Vague	D,	Axes	stratégiques	de	développement	2025-2030,	juin	2023.	
2	«	80%	des	bâtiments	qui	devraient	exister	en	2050,	l’année	de	l’objectif	de	zéro	émission	nette	de	carbone	de	l’ONU,	ont	déjà	été	
construits.	La	responsabilité	essentielle	des	architectes	et	des	promoteurs	est	donc	de	moderniser,	de	réutiliser	et	de	réimaginer	
notre	parc	immobilier	existant,	en	utilisant	le	«	carbone	incorporé	»	qui	a	déjà	été	dépensé,	plutôt	que	de	contribuer	à	l’escalade	des	
émissions	avec	de	nouvelles	démolitions	et	de	nouvelles	constructions.	»	
Ruth	Lang,	Building	for	Change,	The	Architecture	of	Creative	Reuse,	Berlin,	éd.	Gestalten,	août	2022.	
3	Les	destructions	d’édiNices	produisent	des	quantités	phénoménales	de	déchets.	En	effet	:	«	En	2012,	les	activités	du	bâtiment	et	des	
travaux	publics	(BTP)	ont	généré	246	millions	de	tonnes	de	déchets,	soit	près	des	3⁄4	des	déchets	produits	en	France.	»	
Ministère	de	la	Transition	écologique	et	de	la	Cohésion	des	territoires,	Ministère	de	la	transition	énergétique	https://www.ecolo-
gie.gouv.fr/dechets-du-batiment-et-des-travaux-publics	
4	L’ensemble	des	documents	qui	encadrent	l’acte	de	bâtir	et	d’aménager	(SRADDET,	SCOT,	PLUI-PLU,	RE	2020,	normes	diverses)	con-
verge	vers	la	résolution	de	ces	attentes.		



	
	

l’architecture	»,	le	Master	est	pour	nous	le	lieu	des	expériences	pédagogiques,	du	déploiement	des	ques-
tionnements	contemporains,	de	la	prospective	et	de	la	préparation	des	étudiantes	et	des	étudiants	au	
monde	qui	vient,	pour	tous	les	«	types	»	de	professionnels.	
En	ce	sens,	il	est	le	segment	de	la	formation	qui	doit	être	le	plus	articulé	à	la	recherche,	avant	les	forma-
tions	post-Master	où	les	chemins	se	précisent	(recherche-doctorat	d’un	côté	/	pratique-DSA-postmatère-
HMONP	de	l’autre).	Dans	cette	vision	globale	pour	l’école,	de	notre	point	de	vue,	trois	problématiques	ma-
jeures	pourraient	structurer	son	Master	:	

- Celle	liée	à	la	mutation	environnementale	:	les	pollutions	du	monde	(sols-air-eau),	l’épuisement	
des	ressources	(dont	l’eau	et	les	énergies	non	renouvelables),	l’effondrement	de	la	biodiversité	et	
le	changement	climatique	sont	le	cadre	-	enLin	compris	-	de	nos	pratiques.	Atténuer	les	activités	
humaines	engage	à	penser	le	travail	architectural,	urbain,	paysager	autrement.	Comment	?	;	

- La	mutation	numérique	:	l’IA,	l’expérience	numérique	immersive	en	3D,	la	robotisation-fabrica-
tion-mécanisation	des	artefacts	humains,	le	travail	collaboratif	permis	par	les	nouveaux	outils,	la	
gestion	numérique	des	édiLices,	etc.	changent	en	profondeur	le	travail	architectural.	Comment	s’y	
préparer	?	;	

- Les	situations	d’urgence	:	réfugiés	climatiques	et	économiques,	guerres	et	destructions,	évène-
ments	climatiques	extrêmes	provoquent	des	situations	d’urgence	auxquelles	les	architectes	vont	
être	de	plus	en	plus	confrontés.	Comment	s’y	préparer	pour	agir	rapidement	et	efLicacement	?	

Ces	changements	de	paradigmes	sont	pour	nous	importants	et	nous	avons	taché	d’en	faire	le	cadre	(par-
tiel)	de	nos	offres	pédagogiques.	Aussi,	à	un	horizon	plus	lointain,	les	lignes	pédagogiques	proposées	ont	
été	structurées	pour	soutenir	des	pédagogies	post/hors-master.	

Postures et attentions à tous les existants (positions) 
Si,	aux	débuts	du	DE	6,	la	question	de	la	transformation	a	été	posée	principalement	à	partir	de	réalisations	
patrimoniales	bien	identiLiées	(y	compris	des	Grands	ensembles),	son	évolution	a	conduit	progressive-
ment	à	nous	intéresser	à	d’autres	types	d’objets	ou	de	tissus	urbains	(architecture	vernaculaire,	sans	ar-
chitecte,	espace	rural,	lieux	de	la	santé,	sites	industriels	à	l’abandon,	délaissés,	petites	villes,	zones	pavil-
lonnaires,	emprise	publique,	etc.).	Nous	avons	au	Lil	des	ans	porté	notre	regard	de	plus	en	plus	sur	les	ob-
jets/situations	du	quotidien,	sur	l’ordinaire,	voire	sur	«	l’infra-ordinaire	»5.	Dans	cette	«	évolution	»,	le	rôle	
des	partenariats	et	des	chaires	a	été	décisif.	La	clariLication	des	enjeux	contemporains	liés	à	la	construc-
tion	a	permis	également	de	soutenir	ces	attentions	nouvelles6.		
Par	ailleurs,	au	sein	du	DE	6,	du	fait	de	la	complexité	des	sujets	liés	à	la	transformation	et	de	la	diversité,	
toujours	renouvelée,	de	nos	proLils	d’enseignantes	et	d’enseignants,	nous	avons	toujours	privilégié	l’ex-
posé	des	méthodes	et	le	croisement	des	approches	plutôt	que	l’énoncé	d’une	«	doctrine	unique	partagée	»,	
probablement	irréalisable	et	vraisemblablement	close.	Cette	«	absence	»	n’a	pas	empêché	les	nombreux	
points	de	convergence,	qui	ont	fondé	notre	travail	pédagogique	au	sein	du	DE	6,	que	nous	souhaitons	ex-
poser	et	poursuivre	au	sein	de	cette	nouvelle	offre,	et	que	nous	pouvons	résumer	en	ces	quelques	points	:	

COMPRENDRE	LES	SITUATIONS	A	TRANSFORMER	:	UN	PREALABLE	

«	Degas	conKia	un	jour	à	Mallarmé	qu'il	avait	des	tas	d'idées	de	poèmes,	mais	qu'il	était	morfondu	de	ne	pas	
réussir	à	les	écrire	;	et	Mallarmé	de	répondre	:	"Mais,	Degas,	ce	n'est	point	avec	des	idées	que	l'on	fait	des	
vers,	c'est	avec	des	mots."	Dans	la	mesure	où	la	poésie	moderne	peut	se	déKinir	par	cette	conscience	que	le	
poème	est	engendré	par	les	mots	plutôt	que	par	les	idées	-	que	c'est	l'"impulsion	linguistique"	qui	motive	le	
poète	-	elle	relève	d'une	esthétique	directement	tributaire	de	la	leçon	de	Hugo.	"Tout	poète	tant	soit	peu	sé-
rieux	sait	bien	ce	qu'il	écrit,	c'est	le	langage	qui	le	lui	dicte"	;	cette	déclaration	de	Joseph	Brodsky	mais	elle	
pourrait	aussi	bien	caractériser	la	révolution	hugolienne.	
Avec	Hugo,	pour	la	première	fois,	le	langage	est	placé	au	poste	de	commande	:	"Le	mot,	c'est	le	Verbe,	le	Verbe	
c'est	Dieu."	Il	se	laisse	délibérément	mener	par	les	mots,	car	"les	mots	sont	les	passants	mystérieux	de	l'âme".	
Gardien	des	mots,	le	poète	est	investi	de	pouvoirs	prophétiques	:	il	est	le	guide	qui	conduira	l'humanité	à	la	
Vérité.	»	
Simon	Leys,	Protée	et	autres	essais,	Paris	Gallimard,	2001,	150	pages.	

	
Nous	nous	retrouvons	toutes	et	tous	sur	des	sujets	et	des	objets	communs	de	travail,	tous	liés	à	la	transfor-
mation,	et	sur	la	nécessité	de	transformer	plutôt	que	de	détruire.	Nous	avons	en	commun	la	nécessité	de	

	
5	Pour	reprendre	les	mots	de	Georges	Perec	dans	L'infra-ordinaire,	librairie	du	XXIe	siècle,	éditions	du	Seuil,	1989,	128	pages.	Dans	ce	
recueil	posthume	de	textes,	l’auteur	écrit	:	«	Les	journaux	parlent	de	tout,	sauf	du	journalier.	Les	journaux	m’ennuient,	ils	ne	m’ap-
prennent	rien.	[…]	Ce	qui	se	passe	vraiment,	ce	que	nous	vivons,	le	reste,	tout	le	reste,	où	est-il	?	Ce	qui	se	passe	chaque	jour	et	qui	
revient	chaque	jour,	le	banal,	le	quotidien,	l’évident,	le	commun,	l’ordinaire,	le	bruit	de	fond,	l’habituel,	comment	en	rendre	compte,	
comment	l’interroger,	comment	le	décrire	?	[…]	Peut-être	s’agit-il	de	fonder	enNin	notre	propre	anthropologie	:	celle	qui	parlera	de	
nous,	qui	ira	chercher	en	nous	ce	que	nous	avons	si	longtemps	pillé	chez	les	autres.	Non	plus	l’exotique,	mais	l’endotique.	»	
6	Ainsi,	si	notre	DE	peut	sembler	préparer	aux	formations	ultérieures	à	Chaillot	ou	à	l’ENSA	Paris-Belleville	sur	la	sauvegarde	du	Pa-
trimoine,	son	ambition	est	autre	:	sensibiliser	à	toutes	les	formes	de	transformations	des	lieux,	pour	toutes	les	formes	de	pratiques.	





« Démolir est une décision de facilité et de courte durée. C’est 
un gaspillage de beaucoup de choses – un gaspillage d’énergie, 
un gaspillage de matériel et un gaspillage d’histoire. De plus, 
il a un impact social très négatif. Pour nous, c’est un acte de 
violence. »

Anne LACATON
Cité par Ruth LANG, dans

Building for Change, The Architecture of  Creative Reuse
Berlin, éd. Gestalten, août 2022

« Dans les années qui viennent, j’en suis convaincu, le réemploi 
des composants des édifices existants va prendre de plus en plus 
d’importance. Le secteur du bâtiment consomme des matières 
premières en quantité considérable et produit une masse 
énorme de déchets. À raison, nous déployons dans nos pays 
des efforts pour en réduire l’impact en stimulant une économie 
circulaire, qui privilégie l’usage de matériaux recyclés ou 
réemployés à celui des matériaux issus de matières premières 
d’extraction. » 

Lionel DEVLIEGER, « L’architecture à l’envers », 
Criticat, n° 18, automne 2016, pp. 90-101.



	
	

produire	une	connaissance	approfondie	des	situations	à	transformer	avant	d’agir	et	que	celle-ci	ne	peut	
advenir	qu’en	rendant	vivant,	exigeant	et	permanent	le	dialogue	entre	les	disciplines,	les	approches	et	les	
doctrines/théories.	Ceci	dans	la	perspective	de	formuler	des	réponses	utiles	(pour	le	projet	(action)	et/ou	
la	recherche	(connaissance)).		
Ainsi,	si	une	acculturation	aux	enjeux	et	questions	de	la	transformation	est	importante,	les	premiers	
«	mots	»	de	l’architecte-projeteur	(pour	reprendre	métaphoriquement	la	citation	de	Simon	LEYS)	ou	de	
l’architecte-chercheur	sont	bien	ceux	offerts	par	la	situation,	ceux	qu’il	aura	pris	soin	de	collecter,	com-
prendre,	représenter	et	qui	ont	à	voir	avec	toutes	les	dimensions	matérielles	et	immatérielles	d’une	situa-
tion	(formes	bâties,	matériaux	utilisés	et	tectonique,	systèmes	constructifs,	qualités	techniques,	paysage-
ment,	terrain,	sol,	hydrographie,	ensoleillement,	économie	et	ressources	locales,	savoir-faire	traditionnels	
et	régionaux,	confort,	ambiances,	compétences	usagères,	valeurs	historiques	et	mémorielles,	etc.).	
Dans	ces	conditions,	la	question	de	l’idée	architecturale,	de	l’originalité,	apparaı̂t	moins	décisive,	voire	
complètement	dérisoire	:	elle	sera	informée	ultérieurement	par	ce	que	«	dicte	»	ou	«	attend	»	la	situation	
qu’il	faut	d’abord	comprendre.		

DOCUMENTER	ET	REPRESENTER	LE	REEL	:	L’IMPORTANCE	DE	L’IN	SITU		

Le	projet	se	positionne	dans	le	champ	du	réel,	ou	du	moins	dans	celui	d’une	réalité	appréhendée	par	celui	
ou	celle	qui	pense	le	réel.	Situer	le	projet,	c’est	le	situer	à	la	fois	dans	l’espace	et	dans	le	temps.	C’est	l’ins-
crire	dans	un	déjà-là,	qu’il	nous	faut	apprendre	à	observer	pour	le	comprendre,	dans	un	processus	de	
transformation	du	réel	et	non	comme	un	processus	de	création	ex	nihilo.	
Nos	enseignements	veulent	susciter	une	réLlexion	autour	des	instruments	cognitifs	nécessaires	à	mettre	
en	œuvre	pour	saisir	le	réel,	autour	des	représentations	utiles	à	construire	et	mobiliser	pour	penser	et	
partager	le	projet	et/ou	la	recherche.	Ils	visent	à	dépasser	l’opposition	entre	le	travail	inventif	et	innova-
teur	du	«	créatif	»	d’un	côté	et	l’attitude	passive	et	conservatrice	du	«	restaurateur	»	de	l’autre.	Il	s’agit	plu-
tôt	de	rendre	lisible	et	dynamique	le	passage	incessant	de	l’un	à	l’autre,	de	savoirs	analytiques	et	constatifs	
à	des	savoirs	qui	permettent	de	fonder	des	hypothèses	et/ou	des	propositions	de	transformations.	
La	question	du	terrain,	de	l’in	situ,	l’ambition	de	saisir	les	«	logiques	de	situations	»	sont	donc	pour	nous	
majeures,	primordiales	:	nous	passons	beaucoup	de	nos	temps	d’enseignement	dans	des	visites	de	sites	à	
expérimenter	et	transmettre	des	méthodes	d’observation	et	d’analyse,	à	aller	à	la	rencontre	des	usagers,	
gestionnaires	et	habitants.		

LE	ROLE	MAJEUR	DES	PARTENARIATS	ET	CONVENTIONS		

Autre	caractéristique	du	DE	6	que	nous	souhaitons	prolonger	ici	:	pratiquement	toutes	nos	pédagogies	
(hors	cours)	sont	adossées	à	des	partenariats	divers,	souvent	étayés	par	des	conventions	au	long	cours.	
Ces	dernières	ont	parfois	demandé	des	années	pour	être	engagées.	Cette	ouverture	sur	le	monde	(ce	«	hors	
école	»)	est	pour	nous	la	condition	sine	qua	non	d’un	travail	(de	recherche	ou	architectural)	utile	pour	les	
étudiantes	ou	les	étudiants.	Si	l’architecture	est	une	«	discipline	»7,	elle	ne	peut	se	payer	le	luxe	d’être	her-
métique	ou	absconse	pour	le	reste	de	la	société.	Surtout,	ces	partenariats	sont	des	ouvertures	immenses	
sur	la	compréhension	des	situations	à	transformer	:	elles	permettent	la	rencontre	avec	les	usagers	et	ges-
tionnaires	des	situations,	le	partage	de	leurs	archives,	les	échanges	divers	lors	de	séance	de	travail	et/ou	
de	jurys,	la	sédimentation	des	connaissances	sur	le	temps	long,	etc.	

LE	GOUT	DE	L’ARCHIVE	ET	DES	LECTURES,	LA	FREQUENTATION	DE	REALISATIONS	

Dans	ce	travail	de	compréhension	du	réel,	au-delà	des	actions	à	mener	in	situ,	nous	sommes	toutes	et	tous	
attachés	à	donner	à	la	fréquentation	des	archives	et	à	la	lecture	de	textes	sur	le	sujet	de	la	transformation	
une	place	prépondérante.	Les	archives,	quand	elles	existent,	permettent	généralement	de	retrouver	l’état	
«	rêvé	»	de	la	réalisation/situation,	de	saisir	son	état	initial	et	son	histoire,	de	comprendre	le	déroulement	
de	son	chantier,	etc.,	autant	de	connaissances	essentielles	pour	imaginer	des	transformations.	Les	publica-
tions,	en	particulier	les	théories	de	la	restauration	et	les	textes	plus	contemporains	sur	la	mutation,	offrent	
une	série	de	points	de	vue	et	de	doctrines	qui	permettent	aux	étudiantes	et	aux	étudiants	de	se	situer	par	
rapport	aux	débats	contemporains,	de	construire	des	«	contrepoints	»	qui	les	aident	à	prendre	de	la	dis-
tance	avec	leur	travail	en	cours	(distance	critique,	autoréLlexivité),	autant	d’actions	utiles	pour	penser	et	
avancer	dans	le	projet	et/ou	la	recherche.	Sur	ce	point,	voir	la	bibliographie,	détaillée	et	thématisée,	en	an-
nexes	qui	précise	la	variété	de	nos	sources,	théoriques	et	pratiques.	
Les	références	livresques	sont	par	ailleurs	doublées	de	références	construites,	que	nous	prenons	soin	de	
visiter	avec	nos	étudiantes	et	nos	étudiants,	dans	le	cadre	de	visites	organisées	et/ou	de	voyages	d’études8.	

	
7	Pour	beaucoup	elle	ne	l’est	pas,	pour	d’autres	elle	l’est,	évidemment	(puisque,	par	exemple,	elle	est	enseignée	dans	des	établisse-
ments	spécialisés	pour	cela).	Cette	courte	proposition	n’a	pas	pour	objet	de	trancher	cette	question.		
8	Le	Grand	Paris	regorge	de	transformations	de	l’existant,	comme	celles	de	Patrick	Rubin	(Canal),	Eliet	&	Lehmann,	Lacaton	&	Vassal,	
Roland	Simounet,	Antoine	Stinco,	Rotor,	Yves	Lion,	Philippe	Pumain,	Fabre	et	Speller,	Patrick	Bouchain,	Bernard	Desmoulins,	François	
Brugel,	Encore	Heureux,	Paul	Chemetov,	etc.		



	
	

Sur	ce	sujet,	nos	récurrents	voyages	à	Venise,	dans	la	cadre	de	la	convention	qui	nous	unie	avec	l’IUAV,	sont	
l’occasion	d’aborder	cette	question	d’un	point	de	vue	italien9.	

MANIPULER	LA	MATIERE,	COMPRENDRE	LA	FABRICATION	DE	L’ARCHITECTURE	

Nous	cherchons	dans	nos	pédagogies	à	placer	les	étudiantes	et	les	étudiants	dans	des	situations	concrètes	
où	ils	sont	amenés	à	manipuler	des	fragments,	des	matériaux,	des	produits	ou	des	composants	de	l’archi-
tecture.	Cette	relation	à	la	matière	est	quelquefois	ampliLiée,	même	si	cette	dimension	est	plus	difLicile	à	
réaliser,	par	des	expérimentations	concrètes	de	fabrication.	Nous	souhaitons	dans	les	années	à	venir	déve-
lopper	plus	fortement	cette	approche.	Par	ailleurs,	nous	organisons	régulièrement	des	visites	de	chantier	
de	sites	en	transformation	qui	permettent	de	rendre	plus	concret	le	lien	entre	conception	architecturale	et	
fabrication	des	lieux.		

DIMENSION	PLURIELLE	:	
CROISER	LES	DISCIPLINES	POUR	FAIRE	VIVRE	UNE	REELLE	INTER/TRANS/PLURI-DISCIPLINARITE	

Pour	mieux	comprendre	les	situations	à	transformer,	nous	nous	retrouvons,	depuis	des	années,	sur	l’im-
portance	de	croiser	les	disciplines	au	sein	de	nos	enseignements.	Nous	le	revendiquons	:	aucun	enseigne-
ment	de	projet	et/ou	de	recherche	n’est	fondé	sur	une	seule	discipline.	Les	architectes/constructeurs	par-
ticipent	aux	séminaires	de	recherche,	les	chercheurs	aux	studios	de	projets.	Par	ailleurs,	beaucoup	ont	la	
double	«	casquette	»	(TPCAU	et	HCA	par	exemple).	Ces	échanges	inter/trans/pluri-disciplinaires,	cons-
truits	au	Lil	du	temps,	sont	une	spéciLicité	du	DE	6	que	nous	prolongeons	à	travers	cette	proposition10.	
Une	conséquence	directe	de	ce	positionnement	est	que	tous	les	studios	de	projets	proposés	prévoient	
d’utiliser	les	20	heures	réservées	aux	«	disciplines	connexes	»	(SHS,	HCA,	STA,	ATR).	Surtout,	nous	souhai-
terions	à	l’avenir,	lorsque	la	réforme	en	cours	sur	le	comptage	des	heures	d’enseignement	sera	validée,	que	
tous	les	studios	de	projet	soient	portés	(presque)	à	parité	entre	les	disciplines	du	projet	(TPCAU	et	VT)	et	
les	autres	(HCA	et/ou	STA	en	particulier).	Ce	choix	pédagogique	fort,	nous	souhaiterions	vivement	qu’il	
soit	rendu	possible	par	les	réformes	à	venir.	Nous	sommes	prêts	à	en	discuter	avec	les	instances.	Si	cela	
n’était	pas	possible,	nous	souhaiterions	pouvoir	disposer	de	quelques	dérogations	pour	certains	ensei-
gnants	architectes	mais	rattachés	à	des	disciplines	hors-projet	ou	pour	quelques	enseignements.	
L’histoire	du	DE	6,	en	effet	marquée	par	le	métissage	des	disciplines11,	a	permis	à	des	studios	de	projet	
d’exister	dans	une	épure	sensiblement	différente	de	celle	préconisée	aujourd’hui,	sans	nuire,	nous	semble-
t-il,	à	la	qualité	du	travail	pédagogique	réalisé.	Nous	tenons	beaucoup	à	ces	pédagogies	différentes,	si	ce	
n’est	alternatives,	qui	«	déplacent	»	les	étudiantes	et	les	étudiants	vers	d’autres	attentions.	Car	l’interven-
tion	dans	l’existant	est	aussi	affaire	de	techniques	et	de	connaissances	historiques.	Les	installer	au	cœur	de	
nos	enseignements	est	un	postulat	pédagogique	fort	qui	structure	l’ensemble	de	notre	proposition.	Nous	
souhaitons	que	ce	parti	pris	pédagogique	soit	examiné	avec	attention.	D’ailleurs,	d’une	manière	générale,	
nous	souhaiterions	que	l’école	continue	de	réserver	quelques	cases	à	des	pratiques	pédagogiques	hors	
cadres	habituels.	
Dans	le	même	ordre	d’idées,	pour	faire	vivre	cette	«	dimension	plurielle	»	au-delà	du	seul	DE	que	nous	
portons,	nous	souhaiterions	qu’un	des	séminaires	proposés,	«	Lire	le	Monde	-	projeter	l’espace	-	imaginer	
les	lieux	»	reste	rattaché	à	la	proposition	que	nous	portons,	même	si	l’ensemble	de	ses	heures,	comme	de-
mandé	par	la	CFVE,	est	pris	en	charge	par	un	unique	autre	DE12.			
Cette	pluridisciplinarité	a	conduit	vers	notre	offre	beaucoup	d’historiennes	et	d’historien	de	l’école,	ratta-
chés	ou	non	à	la	discipline	HCA13.	Par	ailleurs,	nous	souhaiterions	dans	l’avenir	attirer	vers	notre	DE	des	
enseignants	du	champ	STA	pour	conforter	l’approche	matérielle	qui	nous	anime.		

L’IMPORTANCE	D’UNE	RECHERCHE	INDEPENDANTE	

Si	la	recherche	partage	avec	le	projet	des	méthodes,	des	attentions,	des	outils,	des	sujets	et	des	objets,	elle	
n’a	évidemment	pas	les	mêmes	exigences,	les	mêmes	attentes,	les	mêmes	temporalités,	les	mêmes	objec-
tifs/Linalités	et	les	mêmes	modes	de	restitution	que	celui-ci.	La	recherche	est	une	pratique	indépendante	
dont	la	précieuse	autonomie	doit	être	préservée.	En	ce	sens,	nous	sommes	attachés	à	ne	pas	instrumentali-
ser	la	recherche	au	service	du	projet	:	elle	est	d’abord	au	service	de	la	connaissance,	au	service	de	l’archi-
tecture.		

	
9	En	particulier	à	travers	l’œuvre	de	Carlo	Scarpa	(1906-1978),	mais	également	à	travers	celles	de	David	ChipperNield,	Renzo	Piano,	
Franca	Pittaluga,	Rem	Koolhass,	Tadao	Ando,	Aldo	Rossi,	etc.	
10	Un	point	important	de	cette	«	dimension	plurielle	»	est	que	nous	sommes	heureux	de	nos	différences	et	attachés	à	les	rendre	li-
sibles	:	nous	sommes	partisans	du	dialogue	et	de	la	«	confrontations	»	des	doctrines	au	sein	de	nos	enseignements	et	du	DE.	
11	Donato	Severo,	architecte	et	historien,	rattaché	à	la	discipline	HCA	a,	par	exemple,	pendant	plusieurs	années,	animé	des	studios	de	
projet	en	M2.	De	la	même	manière,	Sébastien	Mémet,	architecte,	rattaché	à	la	discipline	STA,	a	pu	animer	des	studios	de	projet	en	M1	
et	M2.	Ces	deux	enseignants	ont	bénéNicié	de	dérogations.	
12	Les	membres	de	ce	séminaire	sont	donc	comptés	comme	enseignantes	et	enseignants	du	DE	Transformations	proposé,	sans	que	
leurs	heures	de	séminaire	ne	soient	créditées.	Celles-ci	sont	assumées	par	la	proposition	Praxis.	
13	Sur	les	29	enseignantes	et	enseignants	qui	portent	cette	proposition,	12	ont	un	doctorat	en	histoire	et	9	sont	rattachés	à	la	disci-
pline	HCA.	Notre	proposition	héberge	ainsi	le	plus	gros	contingent	d’historiennes	et	d’historiens	de	l’école.		
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PROLONGEMENTS	«	HORS	MASTER	»	

Notre	proposition,	avec	son	ouverture	aux	séminaires	de	doctorat	de	Donato	SEVERO	(Continuum)	et	
Gilles-Antoine	LANGLOIS	(Mitra),	ambitionne	de	déployer	ses	contenus	et	questionnements	en	dehors/en	
marge	du	Master.	Nous	cherchons	en	effet,	dans	ces	formats	différents,	à	enrichir	l’offre	pédagogique	de	
l’école	et	à	explorer	des	modalités	d’enseignement	autres.	Cette	question	de	l’invention/exploration	péda-
gogique,	des	formats,	des	terrains,	du	«	hors	master	»,	des	pédagogies	par	l’essai/par	l’erreur,	nous	souhai-
tons	continuer	à	nous	en	emparer,	en	particulier	dans	la	perspective	de	créer	des	«	mastères	spéciali-
sés	»14.		Aussi,	nous	pensons	que	des	offres	estivales	(types	universités	d’été),	sur	des	temps	précis	et	des	
thématiques	cernées,	seraient	utiles	(rattrapage	des	ECTS,	formation	des	adultes,	tests	de	pédagogies,	etc.)	

Deux lignes de pédagogies partagées 

ARTICULATIONS,	CONTINUITES	ET	COMPLEMENTARITES	

Au	Lil	des	années,	nous	avons	cherché	à	construire	des	articulations,	des	complémentarités	et	des	continui-
tés	entre	nos	enseignements,	sur	des	questions	de	méthodes/outils	et	en	croisant	les	enseignantes	et	les	
enseignants.	Ce	travail,	en	perpétuelle	reconLiguration,	l’appel	à	propositions	pour	la	création	de	nouveaux	
domaines	d’études	nous	invite	à	le	«	solidiLier	»	pour	rendre	lisible	les	spéciLicités	de	notre	proposition.			
Sur	la	base	des	pédagogies	du	DE6,	nous	avons	donc	assemblées	les	enseignements	existants	qu’il	nous	
paraissait	utiles	de	maintenir,	adapté	et	reconLiguré,	quelquefois	supprimé,	certaines	propositions	à	ces	
nouveaux	assemblages,	et	revu	pratiquement	toutes	les	répartitions	d’heures.		
Il	en	résulte	deux	«	lignes	pédagogiques	»	bien	identiLiées	et	complémentaires,	qui	abritent	chacune	les	4	
studios	de	projet	de	master	attendus	(S7-S8-S9-S10)	et	un	séminaire	de	recherche	(S7-S8-S9).	Comme	de-
mandé,	les	cours	«	processus	de	conception	»	sont	assumés	à	l’échelle	du	DE,	mais	collégialement	et	le	sé-
minaire	inter-DE	«	Lire	le	Monde	-	projeter	l’espace	-	imaginer	les	lieux.	»	vient	offrir	un	contrepoint	utile	à	
l’ensemble	de	ces	pédagogies	assemblées.	

LIGNE	1	:	«	PATRIMOINES	CONTEMPORAINS	»	

Les	offres	pédagogiques	de	cette	ligne	sont	principalement	centrées	sur	la	compréhension	et	la	transfor-
mation	de	réalisations	contemporaines	(XIXe-XXIe	siècles),	considérées	a	priori	comme	patrimoines,	même	
si	n’ayant	jamais	fait	l’objet	de	protection	et/ou	de	classement.	Mobilisant	l’ensemble	des	disciplines	en-
seignées	à	l’école,	en	particulier	les	sciences	sociales	et	les	artistes,	cette	ligne	s’attache	à	travailler	en	pro-
jet	sur	des	situations	locales	(Ille-de-France),	accessibles	relativement	facilement,	souvent	d’échelles	im-
portantes,	ayant	permis	historiquement	de	structurer	des	portions	substantielles	du	territoire	grand-pari-
sien	(grands	ensembles,	grands	équipements).		

LIGNE	2	:	«	PRENDRE	SOIN	»	

Dans	le	prolongement	de	toutes	les	actions	pédagogiques	engagées	depuis	2016-2017	dans	le	sillage	de	la	
première	convention	entre	l’ENSAPVS	et	l’APHP	(par	plusieurs	autres,	notamment	avec	l’Université	Paris-
Cité)	et	l’adossement	à	la	Chaire	Archidessa,	cette	ligne	s’attache	à	rendre	lisible	et	vivante	cette	relation	
entre	l’existant	à	transformer	et	les	questions	très	ouvertes	de	soin	et	de	santé	publique.	Postulant	des	
analogies	entre	le	prendre	soin	des	situations	et	le	prendre	soin	des	humains	(et	plus	généralement	du	vi-
vant),	elle	cherche	à	faire	travailler	les	étudiantes	et	les	étudiants	sur	des	lieux	fragiles	et	menacés,	dont	
l’usage	semble	en	suspens,	en	projet	comme	en	recherche,	accessibles	(principalement	en	Ille-de-France)	
et	de	toutes	époques.	Une	progressivité	M1-M2	est	imaginée,	qui	permet,	après	des	attentions	focalisées	
en	M1	(autour	de	l’histoire	et	à	partir	de	la	matière),	d’ouvrir	en	PFE	des	questionnements	plus	ouverts	et	
épais	sur	des	objets/sites	complexes	à	transformer	(vastes	dimensions,	contenu	social,	histoire,	etc.).			

COURS	«	PROCESSUS	DE	CONCEPTION	»	

Ce	cours	est	assumé	par	l’ensemble	des	enseignants	de	projet	de	notre	proposition.	En	ce	sens,	il	est	«	in-
terligne	».	Chacune	et	chacun	vient	y	présenter	ses	propres	processus	de	conception	lorsqu’elle	ou	il	con-
çoit	un	projet,	dans	une	approche	qui	croise	autoréLlexivité,	énoncé	des	outils	personnels	et	des	manières	
de	travailler,	présentation	des	références	(livresques	et/ou	construites),	questionnements,	résolutions,	etc.	
Chaque	Lin	de	semestre,	ce	cours	est	l’occasion	d’inviter	des	conférencières	et/ou	conférenciers,	praticiens	
et/ou	chercheurs,	intéressés	par	la	problématique	de	la	transformation	de	l’existant15.		 	

	
14	Dans	une	note	précédente,	nous	avions	imaginé	quatre	propositions	possibles,	portées	le	plus	souvent	par	plusieurs	DE,	structures	
et	partenaires.	Dès	que	possible,	nous	nous	réengagerons	dans	ces	réNlexions	et	possibles	créations.	
15	Ce	cours	a	vu	se	succéder,	ces	dernières	années,	des	conférences	de	Marc	Barani,	Arnaud	Bical	(BMC2),	Jean-Michel	Bossu,	Domi-
nique	Brard	(Atelier	de	l’ıl̂e),	François	Brugel	(FBAA),	Yves	Dessuant	(Programme),	Xavier	Fabre	(Fabre	et	Speller),	Laurent	Lehmann	
(Eliet	&	Lehmann),	Delphine	Lewandowski	(chercheuse,	ChartierDalix),	Giulia	Marino	(TSAM),	Benoıt̂	Pouvreau	(CG93),	Philippe	
Pumain,	etc.	





ENSEIGNEMENTS



TABLEAUX 
DES ENSEIGNEMENTS
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS / PARTENARIATS / HEURES

 

STUDIO	DE	PROJET	: STUDIO	DE	PROJET	:

partenaires	/	conventions	: partenaires	/	conventions	:
(en	cours)

	 discipline statut nb	heures 	 discipline statut nb	heures

Clara	SANDRINI VT titulaire 80 Etienne	LENA TPCAU titulaire 20
Volker	EHRLICH STA titulaire 20 Francesca	CONTRADA STA titulaire 40
Nadya	ROUIZEM	LABIED HCA associé.e 60 Vesselina	LETCHOVA-CARCELERO TPCAU associé.e 60
Antonella	DI	TRANI SHS contractuel 20 Ivan	MATA	MAENZA TPCAU contractuel 60

Heures	officielles	: 140	+	40 Total	= 180 Heures	officielles	: 140	+	40 Total	= 180
	 	 	 	

STUDIO	DE	PROJET	: STUDIO	DE	PROJET	:

partenaires	/	conventions	: partenaires	/	conventions	:
(pressentis)

	 discipline statut nb	heures 	 discipline statut nb	heures

Michel	LEVI TPCAU titulaire 70 Xavier	DOUSSON TPCAU titulaire 20
Dragan	MIRKOVIC TPCAU contractuel 70 Léonore	LOSSERAND HCA titulaire 40
Antonella	DI	TRANI SHS contractuel 40 Laurence	VEILLET TPCAU associé.e 60

Volker	EHRLICH STA titulaire 60
Heures	officielles	: 140	+	40 Total	= 180 Heures	officielles	: 140	+	40 Total	= 180

	 	 	 	 	 	
STUDIO	DE	PROJET	: STUDIO	DE	PROJET	:

partenaires	/	conventions	: partenaires	/	conventions	:

	 discipline statut nb	heures 	 discipline statut nb	heures
Alessandro	MOSCA TPCAU titulaire 60 Xavier	DOUSSON TPCAU titulaire 50
Jules	BARBET VT contractuel 40 Etienne	LENA TPCAU titulaire 45
Astrid	LENOIR TPCAU doctorant.e 40 Lila	BONNEAU TPCAU associé.e 45
Henri	HERRE ATR titulaire 20 Vincent	BAUMANN STA titulaire 40

SHS / 20
Heures	officielles	: 140	+	40 Total	= 180 Heures	officielles	: 140	+	40 Total	= 180

	 	 	 	
STUDIO	DE	PROJET	: STUDIO	DE	PROJET	:

partenaires	/	conventions	:

	 discipline statut nb	heures 	 discipline statut nb	heures

Alessandro	MOSCA TPCAU titulaire 80 Etienne	LENA TPCAU titulaire 35
Christine	DESERT TPCAU associé.e 60 Xavier	DOUSSON TPCAU titulaire 25
Volker	EHRLICH STA titulaire 20 Lila	BONNEAU TPCAU associé.e 28

SHS/ATR / 20 Laurence	VEILLET TPCAU associé.e 25
Vesselina	LETCHOVA-CARCELERO TPCAU associé.e 25
Vincent	BAUMANN STA titulaire 14
Léonore	LOSSERAND HCA titulaire 14
Francesca	CONTRADA STA titulaire 14

Heures	officielles	: 140	+	40 Total	= 180 Heures	officielles	: 140	+	40 Total	= 180
	 	 	 	 	

:	reponsable	de	l'offre	pédagogique

APE	2/	ARCHITECTURE,	PATRIMOINE	
ET	ENVIRONNEMENT	

TRANS/FORMER
L’EXISTANT	2
APHP	-	Hôpitaux	universitaires	Paris	Nord
CASH	Nanterre	/	Roger	Prévot	(Moisselles)
Chaire	Archidessa
Université	Paris-Cité

Bellastock	(Cécile	MARZORATI),	CAUE	94,
Ecomusée	et	municipalité	de	Fresnes

MATERIALITY	AND
ARCHITECTURAL	LANGUAGE
ADP	-	Paris	Aéroport	
bilingue	français-anglais

Master	Spécialisé	Projets	Complexes	PCX	de	
CentaleSupélec	Paris

APHP	-	Hôpitaux	universitaires	Paris	Nord
CASH	Nanterre	/	Roger	Prévot	(Moisselles)
Chaire	Archidessa
Université	Paris-Cité

DE TRANSFORMATIONS
Prendre	soin

S9

S10

S7

PRENDRE	SOIN
PAR	LA	MATIERE
Université	ParisCité
Matériauthèque	de	l'ENSAPVS

PRENDRE	SOIN	PAR	L'HISTOIRE
Territoire	rural	/	vernaculaire
CAUE	94	/	CAUE	77	/	UDAP	78	
Inventaire	région	Ile-de-France,	
Médiathèque	du	Patrimoine	et	de	la	Photographie	
Réseau	APC,	Maisons	paysannes	de	France,	etc.

S8

APE	1	/	ARCHITECTURE,	PATRIMOINE	
ET	ENVIRONNEMENT	

TRANS/FORMER
L’EXISTANT	1

Patrimoines	contemporains
FAIRE
GRAND	ENSEMBLE



	
	

HORS	TABLEAUX	

(Enseignements	non	décrits	dans	les	tableaux	de	l’annexe	1)	

SSéémmiinnaaiirree  ddee  mmaasstteerr  ((SS77--SS88--SS99))  //  ««  LLiirree  llee  MMoonnddee  --  pprroojjeetteerr  ll’’eessppaaccee  --  iimmaaggiinneerr  lleess  lliieeuuxx  »»    
Culture globale, cultures locales en architecture et en urbanisme  
Séminaire	de	recherche	inter-DE	:	DE	Praxys	(porteur	auprès	des	instances	et	de	l’administration)	+	DE	Transformations	/	Equipe	
pédagogique	:	Mounia	BOUALI	(resp.),	Antonella	DI	TRANI,	Henri	HERRE,	Michel	LEVI,	Dragoslav	MIRKOVIC,	Justyna	MORAWSKA.	

SSéémmiinnaaiirree  ddooccttoorraall  MMIITTRRAA  //  ««  LLaa  mmaaiissoonn  eett  llee  mmoonnddee  »»  
IBnéraires transculturels de la Recherche en architecture 
DE	Transformations	/	Laboratoire	EVCAU	Ew cole	doctorale	Sciences	des	Sociétés	(ED624)	:	«	architecture,	urbanisme,	paysage	et	pa-
trimoine	»	/	Equipe	pédagogique	:	Gilles-Antoine	LANGLOIS	(resp.)	et	doctorants.	

SSéémmiinnaaiirree  iinntteerrnnaaBBoonnaall  ddee  rreecchheerrcchhee  //  sséémmiinnaaiirree  ddooccttoorraall  AArrcchhiiddeessssaa  //  ««  CCoonn;;nnuuuumm  »»  
Habiter les parcours de santé, de soins et de vie 
DE	Transformations	/	Chaire	Archidessa	/	Equipe	pédagogique	:	Donato	SEVERO	(resp.),	équipe	Chaire	Archidessa	et	doctorants	/	
Partenariats	:	AP-HP,	Fondation	de	l’AP-HP	pour	la	Recherche,	Ecole	Camondo.	
	
	
	
	
	

SÉMINAIRE	DE	RECHERCHE	: SÉMINAIRE	DE	RECHERCHE	:

partenaires	/	conventions	:

	 discipline statut nb	heures 	 discipline statut nb	heures

Christel	PALANT-FRAPIER HCA titulaire 50 Xavier	DOUSSON TPCAU titulaire 50
Clara	SANDRINI VT titulaire 50 Lila	BONNEAU TPCAU associé.e 50
André	AVRIL ATR titulaire 25 Francesca	CONTRADA STA titulaire 5
Antonella	DI	TRANI SHS associé.e 25 Vesselina	LETCHOVA-CARCELERO TPCAU associé.e 5
Emma	FILIPPONI HCA associé.e 25 Florent	PAOLI TPCAU contractuel 25

Olivier	PERRIER HCA vacataire 25
Emma	FILIPPONI HCA associé.e 10
Camille	BIDAUD HCA titulaire 5

Heures	officielles	: 175 Total	= 175 Heures	officielles	: 175 Total	= 175

SÉMINAIRE	DE	RECHERCHE	: SÉMINAIRE	DE	RECHERCHE	:

partenaires	/	conventions	:

	 discipline statut nb	heures 	 discipline statut nb	heures
Clara	SANDRINI VT titulaire 50 Francesca	CONTRADA STA titulaire 50
Christel	PALANT-FRAPIER HCA titulaire 50 Vesselina	LETCHOVA-CARCELERO TPCAU associé.e 50
Antonella	DI	TRANI SHS associé.e 25 Xavier	DOUSSON TPCAU titulaire 5
André	AVRIL ATR titulaire 25 Lila	BONNEAU TPCAU associé.e 5
Emma	FILIPPONI HCA associé.e 25 Florent	PAOLI TPCAU contractuel 25

Olivier	PERRIER HCA vacataire 25
Emma	FILIPPONI HCA associé.e 10
Camille	BIDAUD HCA titulaire 5

Heures	officielles	: 175 Total	= 175 Heures	officielles	: 175 Total	= 175

ENCADREMENT	DES	MFE	: ENCADREMENT	DES	MFE	:

partenaires	/	conventions	:

	 discipline statut nb	heures 	 discipline statut nb	heures
André	AVRIL ATR titulaire Lila	BONNEAU TPCAU associé.e
Antonella	DI	TRANI SHS associé.e Francesca	CONTRADA STA titulaire
Christel	PALANT-FRAPIER HCA titulaire Xavier	DOUSSON TPCAU titulaire
Emma	FILIPPONI HCA associé.e Vesselina	LETCHOVA-CARCELERO TPCAU associé.e
Clara	SANDRINI VT titulaire Florent	PAOLI TPCAU contractuel

Olivier	PERRIER HCA vacataire
	 Total	= 0 	 Total	= 0

André	AVRIL ATR titulaire 50 André	AVRIL ATR titulaire 0
Jules	BARBET TPCAU contractuel 40 Jules	BARBET TPCAU contractuel 0
Camille	BIDAUD HCA titulaire 0 Camille	BIDAUD HCA titulaire 10
Lila	BONNEAU TPCAU associé.e 0 Lila	BONNEAU TPCAU associé.e 128
Mounia	BOUALI SHS associé.e 0 Mounia	BOUALI SHS associé.e 0
Francesca	CONTRADA STA titulaire 0 Francesca	CONTRADA STA titulaire 109
Christine	DESERT TPCAU associé.e 60 Christine	DESERT TPCAU associé.e 0
Antonella	DI	TRANI SHS associé.e 110 Antonella	DI	TRANI SHS associé.e 0
Xavier	DOUSSON TPCAU titulaire 0 Xavier	DOUSSON TPCAU titulaire 150
Hervé	DUBOIS TPCAU titulaire 0 Hervé	DUBOIS TPCAU titulaire 0
Volker	EHRLICH STA titulaire 40 Volker	EHRLICH STA titulaire 60
Emma	FILIPPONI HCA associé.e 50 Emma	FILIPPONI HCA associé.e 20
Henri	HERRE ATR titulaire 20 Henri	HERRE ATR titulaire 0
Hélène	IZEMBART VT associé.e 0 Hélène	IZEMBART VT associé.e 0
Rita	KHALAF VT doctorant.e 0 Rita	KHALAF VT doctorant.e 0
Gilles-Antoine	LANGLOIS HCA émérite 0 Gilles-Antoine	LANGLOIS HCA émérite 0
Etienne	LENA TPCAU titulaire 0 Etienne	LENA TPCAU titulaire 100
Astrid	LENOIR TPCAU doctorant.e 40 Astrid	LENOIR TPCAU doctorant.e 0
Vesselina	LETCHOVA-CARCELERO TPCAU associé.e 0 Vesselina	LETCHOVA-CARCELERO TPCAU associé.e 140
Michel	LEVI TPCAU titulaire 70 Michel	LEVI TPCAU titulaire 0
Léonore	LOSSERAND HCA titulaire 0 Léonore	LOSSERAND HCA titulaire 54
Ivan	MATA	MAENZA TPCAU contractuel 0 Ivan	MATA	MAENZA TPCAU contractuel 60
Sébastien	MEMET TPCAU titulaire 0 Sébastien	MEMET TPCAU titulaire 0
Dragan	MIRKOVIC TPCAU contractuel 70 Dragan	MIRKOVIC TPCAU contractuel 0
Justyna	MORAWSKA ATR titulaire 0 Justyna	MORAWSKA ATR titulaire 0
Alessandro	MOSCA TPCAU titulaire 140 Alessandro	MOSCA TPCAU titulaire 0
Christel	PALANT-FRAPIER HCA titulaire 100 Christel	PALANT-FRAPIER HCA titulaire 0
Florent	PAOLI TPCAU contractuel 0 Florent	PAOLI TPCAU contractuel 50

Patrimoines	contemporains Prendre	soin

ci	dessous	:	résultat	calculé	des	totaux	d'heures	(ne	pas	saisir	d'info	dans	les	colonnes	d'heure)

ARCHITECTURE,
LE	TEMPS	DU	SOIN	ET	DES	
TRANSFORMATIONS
idem	S7

ARCHITECTURE,
LE	TEMPS	DU	SOIN	ET	DES	
TRANSFORMATIONS

S8

APHP	-	Hôpitaux	universitaires	Paris	Nord
CASH	Nanterre	/	Roger	Prévot	(Moisselles)
Chaire	Archidessa
Université	Paris-Cité

USAGES	ET	TRANSFORMATIONS	DES	
PATRIMOINES	CONTEMPORAINS	(XIX	-
XXI		SIÈCLES)

USAGES	ET	TRANSFORMATIONS	DES	
PATRIMOINES	CONTEMPORAINS	(XIX	-
XXI		SIÈCLES)

ARCHITECTURE,
LE	TEMPS	DU	SOIN	ET	DES	
TRANSFORMATIONS
idem	S7

S9

S7

USAGES	ET	TRANSFORMATIONS	DES	
PATRIMOINES	CONTEMPORAINS	(XIX	-
XXI		SIÈCLES)

Patrimoines	contemporains Prendre	soin

Hors tableaux



LIGNE « PATRIMOINES CONTEMPORAINS »
M1-S7 / STUDIO DE PROJET

FAIRE GRAND ENSEMBLE 
LA RÉHABILITATION PARTICIPATIVE DU PATRIMOINE MODERNE À FRESNES

Enseignants : Clara SANDRINI (resp.), 
Antonella DI TRANI, Volker EHRLICH, Nadya ROUIZEM
En partenariat avec : Bellastock (Cecile MARZORATI), CAUE 94, 
Ecomusée et municipalité de Fresnes



Nadya
ROUIZEM

Clara
SANDRINI

Objectifs
Le projet porte sur les problématiques architecturales, urbaines et paysagères de la transforma-
tion des grands ensembles.
Aujourd’hui la production architecturale et urbaine, confrontée à la prise de conscience de la 
finitude des ressources, et aux enjeux sociaux, a tout intérêt à proposer une nouvelle pratique 
du métier fondée sur la prise en compte de l’usager et sur la réhabilitation et la transformation 
de l’existant. Comment partir du diagnostic d’un territoire pour proposer un projet ? Com-
ment intégrer les habitants et renouveler le métier d’architecte pour répondre aux crises ac-
tuelles de la profession, de l’environnement et du monde qui nous entoure ?   
En s’inspirant du travail de pionniers comme La Preuve par 7 (Patrick Bouchain) ou du collec-
tif  Arch+ à Berlin, cet atelier de projet entend croiser les échelles d’analyse, et les regards de 
disciplines différentes mais complémentaires, afin d’engager une démarche de projet ancrée 
dans le lieu. Il s’agira également de comprendre la nécessité d’une pensée constructive en adé-
quation avec les filières locales de matériaux bio et géo-sourcés, en intégrant les choix construc-
tifs en amont dans le processus de conception.
Le projet visera enfin à engager les étudiants dans le cycle master, avec la recherche d’une 
autonomie, d’une rigueur intellectuelle et d’une prise de position critique. Il permettra une 
initiation aux démarches participatives.

Contenu
La ville de Fresnes est assez représentative de beaucoup de situations urbaines en Île-de-France. 
Suite à une poussée d’urbanisation à partir des années 1950, la ville abandonne sa vocation 
agricole et artisanale. Le tissu pavillonnaire est petit à petit remplacé par de grands ensembles 
où les logements sociaux coexistent avec des résidences privées, construits selon les principes du 
modernisme sous forme de barres sur de grands parcelles. Dans le cas de Fresnes ces résidences 
ont été construites dans un cadre paysager plutôt qualitatif, notamment la Peupleraie, le seul 
ensemble de logements collectifs construits par les Castors (célèbre mouvement populaire par-
ticipatif). Aujourd’hui il y a plusieurs opérations de requalification de ces quartiers, notamment 
le logement social (35% à Fresnes) et de nouvelles constructions sous forme d’écoquartiers, de 
ZAC, etc ; ce qui fait de cette ville un exemple intéressant à étudier.
Le semestre commencera par un workshop in situ servant à la prise de connaissance du site 
(randonnée urbaine et analyses collectives). Cette première étape, et les questionnements 
qu’elle soulèvera, permettront d’initier la constitution d’un livret d’analyse commune des quar-
tiers et de la ville, et de choisir un édifice à transformer (logements ou équipement public) dont 
le projet sera développé individuellement. Les projets architecturaux seront assemblés progres-
sivement pour parvenir à la production collective d’un projet urbain. Le travail s’effectuera en 
lien avec les acteurs locaux et les usagers-habitants de la ville.

Mode d’évaluation / Travaux requis
Jurys intermédiaires et jury final. 
Participation à l’intensif  / Participation aux séances (vendredi) / Participation aux jurys

Volker
EHRLICH

Antonella
DI TRANI



LIGNE « PRENDRE SOIN »
M1-S7 / STUDIO DE PROJET

PRENDRE SOIN 
PAR LA MATIÈRE
L’ÉCOLE ODONTOLOGIQUE DE PARIS, RUE GARANCIÈRE

Enseignants : Francesca CONTRADA (resp.), Etienne LENA (resp.), 
Vesselina LETCHOVA-CARCELERO, Ivan MATA 
En partenariat avec : Unwl’ENSAPVS + autres partenariats en cours de constitution



Objectifs et approche
Le studio a pour objectif  de développer des projets autour de la question de la transformation 
environnementale de situations existantes, à l’échelle de l’édifice. 
Nous proposons un travail expérimental dans une situation concrète de transformation d’un 
bâtiment, datant du début du XXe siècle et ayant subi de multiples adaptations dues à des évo-
lutions programmatiques ou normatives.
A partir d’une lecture des qualités et des insuffisances des ambiances, ainsi que de la composi-
tion architecturale et des valeurs patrimoniales de l’édifice choisi, les étudiants devront projeter 
le devenir de l’édifice en prenant la question des ambiances comme levier de la transformation.
Cette approche de transformation par les ambiances prendra soin de poser les questions de la 
lisibilité architecturale, de l’authenticité et de la sédimentation historique.

Le cas d’étude
Le projet sera réalisé au travers d’un cas d’étude réel : l’École ortodontechnique de Paris, située 
dans le Quartier Latin se prêtera à être le lieu d’analyse et d’expérimentation des ambiances.
L’École Odontologique de Paris présente une situation urbaine très riche entre rue et jardin en 
plein centre de Paris. La façade ouest de l’école donne directement sur l’église Saint-Sulpice, 
cela donne l’opportunité de vues exceptionnelles vers un monument majeur de la ville.
Un travail de relevé des ambiances à la fois scientifique et confronté au ressenti personnel, une 
lecture des strates de cet édifice qui a subi plusieurs modifications et changements d’usage, sera 
la base d’une réflexion de projet où l’objectif  sera de tirer parti des climats de l’édifice pour 
fabriquer un projet, et où les enjeux de confort thermique, de qualité de lumière, de qualité de 
l’air seront au centre des préoccupations.
Le travail d’analyse s’accompagnera dans la mesure du possible de séances d’expérimentation 
à l’échelle 1 in situ de modifications des ambiances. Si les conditions de disponibilité de matières 
et de locaux sont réunies, nous souhaiterions, en engageant l’ensemble de nos partenaires, 
proposer aux étudiants la réalisation de prototypes à l’échelle 1 des dispositifs de transforma-
tion imaginés lors du semestre, intégrant les questions de mise en œuvre et de détails à la fois 
constructifs et architecturaux.

Ivan
MATA MAENZA

 Vesselina
LETCHOVA-CARCELERO

Etienne
LENA

Francesca
CONTRADA



LIGNE « PATRIMOINES CONTEMPORAINS »
M1-S8 / STUDIO DE PROJET 
ENSEIGNEMENT BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS

MATERIALITY & 
ARCHITECTURAL 
LANGUAGE
RESTRUCTURATION-EXTENSION DU TERMINAL ORLY-SUD

Enseignants : Michel LÉVI (resp), 
Dragan MIRKOVIC, Antonella DI TRANI, Mounia BOUALI
En partenariat avec : ADP - Paris Aéroport



Michel
LEVI

Dragan
MIRKOVIC

Material definition of  a project serves as the precise objectives of  performance of  a building. But beyond this 
common function, it constitutes the material from which an architect works out his personal architectural language 
and by la-meme gives identity to a building. 
This teaching will question this dimension of  materiality :  
From the role of  structure in the definition of  spaces to the detailing of  envelopes. 
La technique et la définition matérielle d’un projet servent des objectifs précis de performance 
d’un bâtiment. Mais par-delà cette fonction triviale, ils constituent le matériau qui permet à un 
architecte d’élaborer son écriture architecturale personnelle et par là-même de donner du sens 
à un édifice. 
Cet enseignement questionnera cette dimension de la matérialité : 
Depuis le rôle de la structure dans la définition des espaces jusqu’au détail des enveloppes.

Antonella
DI TRANI

Mounia
BOUALI



LIGNE « PRENDRE SOIN »
M1-S8 / STUDIO DE PROJET

PRENDRE SOIN 
PAR L’HISTOIRE
TERRITOIRE RURAL / VERNACULAIRE

Enseignants : Léonore LOSSERAND (resp.), Xavier DOUSSON (resp.) 
Laurence VEILLET, Volker EHRLICH 
En partenariat avec : partenariats en cours de constitution



Léonore
LOSSERAND 

Volker
EHRLICH

Xavier
DOUSSON

Laurence
VEILLET

Objectifs et approche
Ce studio a pour objectif  permettre aux étudiants de savoir appréhender de manière large un 
site de projet autour de la question de la transformation environnementale de situations exis-
tantes, à l’échelle de l’édifice rural et vernaculaire.
Le bâti rural - les maisons de village ou faubourien, fermes, bâtiments agricoles et les ouvrages 
annexes modelant le paysage – disparait à l’instar des terres cultivables, rognées par les voies 
rapides, les infrastructures et les lotissements. C’est le résultat de l’industrialisation et de l’éta-
lement urbain, une expansion de la ville faisant fi des constructions existantes et finissant par 
créer, volontairement ou involontairement des “non-lieux” (Marc Augé). Or, ces ouvrages ont 
bien souvent été auto-construit par les habitants eux-mêmes en des temps pas si reculés voire 
toujours actuels. Postulants que notre regard sur la construction vernaculaire a changé de-
puis plusieurs décennies, nous sommes convaincus qu’il n’est pas besoin d’aller aux antipodes 
pour le trouver. Architectures sans architecte au sein de pays où plus de 22 millions de français 
vivent aujourd’hui et 88% des communes se trouvent en milieu rural, l’existant de la ruralité 
contient les fondements historiques et les savoirs-faire de notre monde qui aspire à la sobriété, 
à l’économie circulaire et la gestion résonnée des ressources locales. 
Face à ces enjeux, le projet d’intervention dans l’existant en milieu rural ou sur le type verna-
culaire a un devoir de connaissance vis-à-vis de lui pour que le site devienne moteur du projet 
dans les mains de l’étudiant.

Méthodes et contenus
Collecter les informations : arpenter, observer, dessiner, enquêter et documenter pour appré-
hender et questionner l’objet du projet sous ses multiples facettes. La démarche se fonde sur 
l’apprentissage de méthodes de recherches et de documentation (archives, bibliothèques, docu-
mentation CAUE, associations, DRAC, Inventaire, etc.) en vue de faire un devoir de connais-
sance du site à transformer. L’étudiant pourra développer son projet en connaissance de cause 
et devra ainsi être capable d’argumenter ses intentions architecturales (démolition, reconstruc-
tion, transformations, restauration, restitution, etc.). Le studio proposera aussi aux étudiants 
des réalisations à l’échelle 1 en matériau plâtre à l’école, au sein de la Matériauthèque pour 
proposer des expérimentations de différentes ressources. 
Les sites seront choisis en Ile-de-France pour permettre aux étudiants d’être au contact direct 
et répété avec leurs sites de projets. Les typologies pourront être variées allant des constructions 
agricoles au bâti péri-urbain jusqu’au vernaculaire moderne (fermes reconstruites après la 
Seconde guerre mondiale par exemple).



LIGNE « PATRIMOINES CONTEMPORAINS »
M2-S9-S10-S10BIS (PFE) / STUDIO DE PROJET

APE / ARCHITECTURE,  
PATRIMOINE ET 
ENVIRONNEMENT 1 + 2
SECTEUR BUSENEAU SUD, PARIS 13E /  HOPITAL DE LA ROCHEFOUCAULT, PARIS 14E 

Enseignants : Alessandro MOSCA (resp.), 
Jules BARDET, Christine DESERT, Volker EHRLICH, Henri HERRE, Astrid LENOIR
En partenariat avec : Master Spécialisé Projets Complexes PCX de CentaleSupélec Paris



Henri
HERRÉ

Alessandro
MOSCA

Astrid
LENOIR

Christine
DESERT

Volker
EHRLICH

Jules
BARDET

Une société qui conserve tout se fige et meurt, celle qui détruit tout perd sa culture et son vivre 
ensemble. Le patrimoine existe entre dans cette tension entre héritage et hérésie.
L’enseignement propose, dans une réflexion élargie sur les enjeux des patrimoines, de se 
positionner sur le plan éthique et culturel, théorique et pratique, en tant qu’acteur de la créa-
tion architecturale contemporaine en intervenant dans le cadre d’opérations situées dans des 
contextes existants à forte valeur patrimoniale.
Prendre conscience des enjeux architecturaux et environnementaux face à la pérennité et/ou 
l’évolution de patrimoine bâti. Il sera demandé aux étudiants de développer les capacités de 
conception, la culture, le savoir et les compétences techniques des futurs architectes pour inter-
venir dans le cadre des problématiques : 
- de mutation des tissus urbains et des bâtiments anciens, un patrimoine et une ressource envi-
ronnementale et sociale,  
- de conservation et de la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, 
- d’insertion contemporaine en site protégé, 
- de dimension environnementale à prendre en compte dans le patrimoine à réhabiliter, 
- de réutilisation du patrimoine existant dans une perspective de développement durable.
Il se développe sur les 2 semestres de M2 avec l’opportunité pour celles et ceux qui le désirent 
de changer de site et sujet pour le PFE (S10) : 
Site 1 : Secteur Buseneau Sud, Paris 13e 
Site 2 : Hôpital de la Rochefoucault, Paris 14e



LIGNE « PRENDRE SOIN »
M2-S9-S10-S10BIS (PFE) / STUDIO DE PROJET

TRANS/FORMER 
L’EXISTANT 1+2
RECONVERSION DES AIRES HOSPITALIÈRES DE BONDY, MOISSELLES, PARIS (WIDAL), DES EM-
PRISES DE L’UNIVERSITÉ PARIS-CITÉ, DE SITES DU 94

Enseignants : Xavier DOUSSON (resp.), Étienne LÉNA (resp.),  
Lila BONNEAU, Vesselina LETCHOVA-CARCELERO, Laurence VEILLET, 
Vincent BAUMANN, Léonore LOSSERAND, Francesca CONTRADA
En partenariat avec : APHP - Hôpitaux universitaires Paris Nord, CASH Nanterre, Chaire 
Archidessa (Architecture, Design, Santé), CAUE 94, Université Paris-Cité (Alexandre IENI-
BACE)



Lila
BONNEAU

L’architecture du XXe siècle : une clé pour la ville durable du XXIe siècle. Les stratégies pour 
transformer l’existant : restauration, reconversion, rénovation, réemploi, greffe, remplacement, 
etc. Des projets attendus de l’échelle urbaine/territoriale au détail constructif/mobilier.
Dans le cadre de partenariats avec l’APHP, le CASH de Nanterre et la Chaire Archidessa, 
plusieurs grandes aires hospitalière sont proposées, ouvertes à la reconversion à l’horizon 2030-
2035 : Le Centre hospitalier Roger Prévot à Moisselles, l’hôpital Jean Verdier à Bondy, l’hôpital 
Fernand Widal à Paris.
Plusieurs autres situations à transformer (friches urbaines ouvertes à la mutation, délaissés ur-
bains, terrains libres, édifices à l’abandon, etc.), sont par ailleurs proposées, en particulier issues 
de partenariats avec l’Université Paris-Cité et le CAUE 94 (Val de Marne) : École Odontolo-
gique de Paris, etc.
Toutes ces situations à transformer proposées sont facilement accessibles et pourront donc faire 
l’objets d’enquêtes approfondies in situ. Les divers partenariats permettent par ailleurs des vi-
sites approfondies des sites avec leurs gestionnaires et différents usagers, un travail en archives, 
des échanges avec les spécialistes de ces types de situations (notamment lors d’interventions et 
de jurys), le partage des connaissances à l’échelle du groupe, etc.
Les projets devront explorer de manière prospective et critique, du détail constructif  à l’échelle 
urbaine, les enjeux des transitions climatiques, énergétiques, démographiques, etc.
Voyages d’études prévu.

Etienne
LENA

Xavier
DOUSSON

Francesca
CONTRADA
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LIGNE « PATRIMOINES CONTEMPORAINS »
M1-M2-S7-S8-S9 (MFE) / SÉMINAIRE DE RECHERCHE

USAGES & TRANSFORMATIONS 
DES PATRIMOINES 
CONTEMPORAINS
XIXE-XXIE SIÈCLES

Enseignants : Clara SANDRINI (resp.), Christel PALANT (resp.), 
André AVRIL, Antonella DI TRANI, Emma FILIPPONI
Mutualisé avec le Master Ville Architecture et Patrimoine (VAP), Université de Paris-Cité
En partenariat avec : Office HLM de Drancy, Service du patrimoine du CG 93, CAUE 94, 
Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Archives municipales des terrains étudiés



André
AVRIL

Christel
PALANT

Emma
FILIPPONI

Ce séminaire a pour but d’interroger le domaine d’intervention architecturale, urbaine et pay-
sagère aujourd’hui dominant, qui est celui de l’intervention dans l’existant, cette notion étant 
entendue comme une mutation de regard et de pratique et non dans un esprit exclusivement 
conservateur.  
Les contenus du séminaire relèvent d’une transdisciplinarité : d’un côté l’histoire de l’architec-
ture, de la ville et du paysage, des pratiques artistiques ; et de l’autre, l’enquête des situations 
sociales, économiques, réglementaires, considérant l’espace architecturé et transformé comme 
première et indépassable source du temps présent. 
Le séminaire investigue donc le patrimoine contemporain en croisant les méthodes historique, 
anthropologique, architecturale, paysagère et artistique pour examiner et analyser : 
- En S7, les sources documentaires relatives à un terrain (iconographie variée : documents 
d’urbanisme, projets architecturaux et urbains, archives, livres et revues scientifiques, croquis, 
dessin, photo, médias animés) ; 
- En S8, le terrain et ses abords in situ (arpentage et enquête de terrain : méthodologie person-
nelle à élaborer en fonction du contexte étudié) ;  
- En S7 et S8, les textes théoriques ou critiques (issus des cours prodigués par l’équipe pédago-
gique).
Le S9 est consacré à la rédaction.
Les terrains proposés sont franciliens : Chatenay-Malabry, Bobigny, Créteil, Aubervilliers, 
Drancy, etc. 
Les étudiants peuvent proposer un terrain possédant des caractéristiques voisines, liées à cette 
approche « patrimoines contemporains ». 
Un voyage pédagogique est organisé en S8. 

Clara
SANDRINI

Antonella
DI TRANI



LIGNE « PRENDRE SOIN »
M1-M2-S7-S8-S9 (MFE) / SÉMINAIRE DE RECHERCHE

ARCHITECTURE, 
LE TEMPS DU SOIN ET DES 
TRANSFORMATIONS
RESTAURATION, SANTÉ, ENVIRONNEMENT

Enseignants : Xavier DOUSSON (resp.), Francesca CONTRADA (resp.) 
Lila BONNEAU, Vesselina LETCHOVA-CARCELERO, Florent PAOLI, Olivier PERRIER, 
Camille BIDAUD, Emma FILIPPONI
En partenariat avec : APHP - Hôpitaux universitaires Paris Nord, CASH Nanterre / Roger 
Prévot (Moisselles), Chaire Archidessa (Architecture, Design, Santé), Université Paris-Cité, 
Médiathèque du Patrimoine



Ce séminaire a l’objectif  d’initier les étudiants au prendre soin, prendre soin de notre environ-
nement, qu’il soit naturel ou bâti, proche ou lointain, et de leur offrir le temps d’une prise de 
recul pour revenir sur les approches acquises, les questionner et en faire naître de nouvelles par 
la réflexion nourrie de lectures, de débats et l’élaboration d’études de cas, entendues comme 
autant de terrains de rencontre avec ces questionnements.
L’analyse des situations bâties, de design, paysagères ou urbaines, anciennes ou contempo-
raines, permet d’aborder les méthodes nécessaires à la compréhension des enjeux concrets des 
projets de transformation, de restauration, de conservation, mais également de réhabilitation, 
voire de reconversion. 
Ce séminaire croise les disciplines, à différentes échelles spatiales (du territoire au corps) et tem-
porelles. Il s’agit ici d’une initiation à la recherche en croisant des sources diversifiées : observa-
tions, relevés et dessins in situ, recherches en archives et en bibliothèque, entretiens, redessins, 
dessins analytiques, etc.
L’enseignement est organisé autour de plusieurs axes, théorique (notamment la question 
des valeurs, des potentialités et des usages), technique (accordant une place importante à la 
connaissance des matériaux dits traditionnels et les pathologies spécifiques des bâtiments et 
aux ambiances) et pratique, qui permet l’aller-et-retour critique entre terrains et lectures. Il est 
structuré pour offrir chaque semaine un exercice lié à une méthode scientifique.
Ce séminaire a pour objectifs pédagogiques : 
- d’offrir un socle théorique/pratique aux étudiants sur ces sujets de la transformation, tout en 
les sensibilisant à l’impact de leur discipline sur l’environnement, l’héritage bâti et la santé. 
- de développer les compétences des étudiants et leur permettre de s’initier à la recherche sur 
les thèmes du « prendre soin ». 
- de développer les compétences des étudiants et leur permettre de s’initier à la recherche sur 
les thèmes de l’ « intervention sur l’existant », tout en prenant en compte le contexte, les traces, 
les méthodes portées sur les sites analysés. 
- d’orienter les étudiants vers la suite de leur parcours : thèmes de PFE recherche, formations 
post-master, formation doctorale, formations complémentaires et directions professionnelles 
ciblées. 
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Laboratoire EVCAU 15, rue du Séminaire de Conflans, 94220 Charenton-le-Pont
01 72 69 63 00 / www.paris-valdeseine.archi.fr

RECHERCHE

Mardi 16 mai 2023 à 9h30
Laboratoire EVCAU, 1er étage

 entrée libre

Séminaire doctoral - MITRA
REGARDS CROISÉS

Étienne LÉNA & Gaël SIMON

Á LA RECHERCHE DE L’OBJET DISPARU : 
DE L’ARCHÉOLOGIE DU BÂTI À LA RESTITUTION.

(G.SIMON)

LE CARRÉ DE FOUILLE ET LE PROJET /
 LE DISPONIBLE ET L’INDISPONIBLE. (É.LÉNA)

L’HÔTELLERIE DE L’ABBAYE DE MARMOUTIER (TOURS), 
DE L’EXISTANT À LA REPRÉSENTATION DE L’INCERTITUDE.

BIBRACTE - AMÉNAGEMENT DE L’ANGLE DE PC15 
ATELIER MULTIPLE
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ENSA Paris Val-de-Seine, 3/15, quai Panhard et Levassor 75013 Paris
01 72 69 63 00 / www.paris-valdeseine.archi.fr

RECHERCHE

Mardi 6 juin 2023 à 9h30
ENSA PVS, Salle 302-303

 entrée libre

Armelle VARCIN

Séminaire doctoral - MITRA
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ADAPTATION CLIMATIQUE 

ET PATRIMOINE À SAINT-LOUIS 

DU SÉNÉGAL

Laboratoire EVCAU 15, rue du Séminaire de Conflans, 94220 Charenton-le-Pont
01 72 69 63 00 / www.paris-valdeseine.archi.fr

RECHERCHE

Mardi 21 février 2023 à 9h30
Laboratoire EVCAU, 1er étage

 entrée libre

Jean-Christophe GROSSO

Séminaire doctoral - MITRA

ANALYSE PAR LE DESSIN 

ET IMAGINAIRE EN CONCEPTION
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ENSEIGNEMENT POST-MASTER
SÉMINAIRE DOCTORAL MITRA

LA MAISON 
ET LE MONDE
ITINÉRAIRES TRANSCULTURELS DE LA RECHERCHE EN ARCHITECTURE
DE9 Transformations / Laboratoire EVCAU 
École doctorale Sciences des Sociétés (ED624) : 
« architecture, urbanisme, paysage et patrimoine »

Équipe pédagogique : Gilles-Antoine LANGLOIS et doctorants



Le territoire du séminaire MITRA est celui défini par les objectifs du doctorat dans lequel il 
s’inscrit, ainsi décliné au sein de l’école doctorale Sciences des Sociétés (ED624). Ses objets 
identifiables sont, à toutes ces échelles spatiales et temporelles, analysés selon leurs régimes 
d’historicité au prisme des processus de conception (pensée, outils, etc.), de construction (pro-
gramme, écologie, économie, projet, etc.) et de reconstruction (avatars, palimpsestes, projets, 
etc.). 
Ses méthodes d’approche scientifique partent du constat que l’architecture est encore le plus 
souvent définie selon un tropisme de source européenne fournissant des modèles universels. 
Cette vision est depuis longtemps obsolète. Sans remonter aux Annales, ni même aux position-
nements anti et postcolonialistes  des années 1950, la revue Quaderni Storici est fondée dès 
1966 et l’histoire globale et/ou mondiale, a connu un grand développement aux Etats-Unis.
Le séminaire est animé par un enseignant du champ HCA, cependant l’histoire n’en est pas 
le seul levier méthodique d’investigation. En effet, contrairement à ce que laisse entendre 
l’acronyme administratif  HCA, l’on peut selon nous mettre en question l’existence avérée 
de cultures architecturales et s’attendre à devoir faire l’histoire de processus de relations et 
d’échanges culturels. Car les espaces ne sont pas peut-être pas prioritairement en jeu dans la 
zone critique mondialisée, mais le temps. Car l’appréhension des contextes de civilisation et 
celle des milieux est aujourd’hui saisie par les spatialités de la conception, de l’étude contex-
tuelle et technique, de la création artistique, par les temporalités affrontées des maîtres d’ou-
vrage, des maîtres d’œuvre et des usagers. 
Inscrits : 8 doctorants
édition de la revue TRANSVERSALE 
https://prod.paris-valdeseine.archi.fr/la-recherche-a-lensa-paris-val-de-seine/publica-
tions-des-laboratoires-de-recherche/enregistrements/evcau/revue-transversale.html

Gilles-Antoine
LANGLOIS



ENSEIGNEMENT POST-MASTER
SÉMINAIRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE /  
SÉMINAIRE DOCTORAL ARCHIDESSA

CONTINUUM
HABITER LES PARCOURS DE SANTÉ, DE SOINS ET DE VIE
DE9 Transformation / Chaire Archidessa

Équipe pédagogique : Donato SEVERO, équipe Chaire Archidessa et doctorants
Partenariats : Chaire Archidessa (Architecture, Design, Santé), AP-HP, Fondation de l’AP-HP 
pour la Recherche, Ecole Camondo



Donato 
SEVERO

La chaire de recherche et d’enseignement Archidessa - chaire partenariale « Architecture, 
Design, Santé » labellisée et conventionnée par le ministère de la Culture au titre des chaires 
partenariales d’enseignement et de recherche des écoles nationales supérieures d’architecture et 
cofondée par l’Assistance publique hôpitaux de Paris, la Fondation de l’AP-HP pour la Re-
cherche, l’École Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Val-de-Seine et l’École Camondo, 
propose un cycle de séminaires internationaux de recherche / séminaire doctoral.
L’objectif  principal de la chaire est de produire des connaissances et d’initier des démarches 
collaboratives visant à améliorer l’habitabilité du milieu et des espaces de la santé par l’archi-
tecture et le design dans une démarche humaniste. Afin de pouvoir répondre à l’enjeu d’habi-
tabilité, c’est le processus de conception qui doit être repensé, amélioré, enrichi.
Les questionnements pluridisciplinaires menés au sein de la chaire s’articuleront autour de trois 
axes :
> Transformation et reconversion du patrimoine bâti des établissements de santé 
> Usage et conception en milieu hospitalier : le care 
> L’écosystème de la santé : au-delà de l’hôpital
L’objectif  de l’habitabilité et les trois axes sont fortement associés aux questions stratégiques 
inscrites dans les priorités du Ministère de la Culture, telles que l’économie circulaire de l’ar-
chitecture, les nouveaux usages et la rénovation du patrimoine du XXe siècle, les technologies 
et l’architecture du bâtiment et de la ville durable, le design et les composantes du bâtiment 
durable, etc.
Organisation : 4 à 5 séances par an. 
https://chaire-archidessa.fr
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ANNEXE 02 

MÉTHODES ET OUTILS 
EN IMAGES
PÉDAGOGIES EN ACTIONS ET ATTENTIONS PARTAGÉES / SÉLECTION

 

DIFFÉRENTES MÉTHODES ET OUTILS PROPOSÉS AUX ÉTUDIANTES ET AUX ÉTUDIANTS :

- VISITES DE SITUATIONS DE PROJET, ACCOMPAGNÉES DE SES USAGERS/GESTIONNAIRES ;
- VISITES DE SITES PROPOSÉS À LA TRANSFORMATION ;
- ÉCHANGES AVEC LES HABITANTS, USAGERS ET RESPONSABLES DES SITUATIONS 
  (ATELIERS, MICRO-ENTRETIENS IN SITU, ITINÉRAIRES, MARCHES COMMENTÉES, JURYS 
  CROISÉS, ETC.) ;
- VISITES DE CHANTIERS DE TRANSFORMATION, RESTAURATION ET/OU D’EXTENSION ;
- VISITES DE RÉFÉRENCES : RÉALISATIONS ANCIENNES TRANSFORMÉES/RESTAURÉES ;
- VISITES DE RÉFÉRENCES : RÉALISATIONS MODERNES/CONTEMPORAINES TRANSFORMÉES/ 
  RESTAURÉES ;
- VISITES DE LIEUX DE SOIN ;
- VISITES D’ATELIERS DE CONSTRUCTION ET DE RESTAURATION ;
- VISITES DE LIEUX DÉDIÉS AU RÉEMPLOI ;
- CONFÉRENCES IN SITU ;
- CONFÉRENCES EN COURS/SÉMINAIRES/STUDIOS ;
- VISITES DE CENTRES D’ARCHIVES ;
- VISITE DU CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE DE LA CAPA ;
- VISITES D’EXPOSITIONS ;
- DESSINER IN SITU (RELEVÉS DIMENSIONNELS, CROQUIS D’AMBIANCE, ETC.);
- DESSINER EN COURS ;
- EXERCICES DE DESCRIPTION DE DOCUMENTS D’ARCHIVES ;
- EXERCICES DE DESCRIPTION DE FRAGMENTS DE MONUMENT ;
- EXERCICES DE REPRÉSENTATIONS (PATHOLOGIES, ASSEMBLAGES, ETC.) ;
- RELEVÉS THERMOGRAPHIQUES DE SITUATIONS DE PROJET/RECHERCHE ;
- EXPÉRIMENTATIONS DE MISE EN ŒUVRE DE MATÉRIAUX ;
- ETC.



ÉCHANGER AVEC LES HABITANTS, USAGERS ET RESPONSABLES DES SITUATIONS À TRANSFORMER
JURY INTERMÉDIAIRE DE STUDIO DE PROJET À FRESNES
DANS LES LOCAUX DE L’AVARA (CENTRE SOCIO-CULTUREL DE LA VALLÉE AUX RENARDS)
AVEC PAULE FRACHON
Élue, adjointe au logement.
ET YVES NOTTALE
Directeur du centre socio-culturel.

La parole habitante/usagère est cruciale pour construire des récits des lieux utiles au projet de transformation. 
Dans de nombreuses situations, nous nous attachons à accompagner les étudiantes et les étudiants dans cette 
collecte, comme à construire des temps d’échanges et de restitution du travail produit. Ici, au cœur du Grand 
Ensemble de la vallée aux Renards, le travail en cours est exposé longuement à deux personnalités locales.

Automne 2023 
Studio de projet M1/S « Faire Grand Ensemble. » 
Enseignantes : Nadya Rouizem Labied, Clara Sandrini, Laurence Veillet



VISITE D’UNE SITUATION DE PROJET ACCOMPAGNÉE DE SES USAGERS/GESTIONNAIRES
HÔPITAL PSYCHIATRIQUE ROGER PRÉVOT, MOISSELLES
AVEC ANTONY HEMON
Responsable de la sécurité de l’hôpital Roger Prévot.
ET CYRILLE VADEBLE
Responsable des services techniques de l’hôpital de l’hôpital Roger Prévot.

L’Etablissement Public de Santé Roger Prévot est un hôpital public, spécialisé en santé mentale qui accueille 
les patients adultes domiciliés dans des communes du nord des Hauts-de-Seine. Situé en lisière du village de 
Moisselles, entre centre-bourg et plaines cultivées, composé d’édifices indépendants construits au fil du XXe 
siècle et disséminés dans un vaste parc arboré, il devrait fermer à un horizon de 7 à 10 ans. Les étudiantes et 
les étudiants sont invités à lui inventer une reconversion, dans le cadre de studios de projet de M2. La visite 
avec deux salariés en charge de sa sécurité et de son entretien permet d’accéder à des locaux habituellement 
inaccessibles et d’aborder de nombreux questionnements, en particulier liés à la valeur d’usage et la pérennité 
de cette architecture hospitalière.

Le vendredi 13 octobre 2023 
Studio de projet M2/S9-S10 « Trans/Former l’existant » et « Friches urbaines » 
Enseignants : Xavier Dousson, Vesselina Letchova-Carcelero



EXERCICE DE DESCRIPTION D’UN FRAGMENT DE MONUMENT
MÉDIATHÈQUE DU PATRIMOINE ET DE LA PHOTOGRAPHIE (MPP), CHARENTON-LE-PONT
AVEC VÉRONIQUE KIENTZY
Chargée d’études documentaires, Centre de recherches sur les Monuments historiques à la MPP.
ET ALAIN NAFILYAN
Conservateur en chef  du patrimoine, responsable du Centre de recherches sur les Monuments historiques à la MPP.

Exploiter les ressources de la MPP (Archives des Monuments historiques et de l’Archéologie. Patrimoine pho-
tographique de l’État), en particulier sa matériauthèque et sa planothèque. Après une visite de cet outil public 
en direction de la protection et de l’entretien du patrimoine historique français, il est proposé aux étudiantes 
et aux étudiants d’étudier le fragment d’un édifice dont la situation, la fonction, les matériaux et la fabrication 
sont inconnus. Ce travail d’investigation permet de mobiliser une large palette des méthodes de la recherche : 
relevé(s), dessins analytiques et description de l’objet, recherches sur sa fabrication et sa mise en œuvre, hypo-
thèses sur sa place dans le monument, constitution d’un dossier de restitution de l’enquête (arguments, récit), 
présentation publique de la recherche. 

Le 16 janvier 2023 
Séminaire de recherche M1/S7-S8 « Architecture, le temps du soin et des transformations. Restauration, Santé, Environnement. » 
Enseignante : Vesselina Letchova-Carcelero



VISITE D’UN ATELIER DE CONSTRUCTION ET RESTAURATION
ATELIERS MÉTAL ET ORNEMENTATION DE L’ENTREPRISE BALAS, GENNEVILLIERS
RENCONTRE AVEC LES RESPONSABLES ET ARTISANS DE L’ENTREPRISE EN CHARGE DE LA 
RESTITUTION DE LA COUVERTURE DE LA FLÈCHE DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS
Être au cœur de la fabrique des choses, au sein du plus grand chantier de restauration en cours actuellement 
à Paris, celui de Notre-Dame. Présentation de l’entreprise et de ses compétences et savoir-faire, observations et 
notations des méthodes de travail, échanges avec les compagnons.

Le jeudi 19 octobre 2023 
Séminaire de recherche M1/S7-S8 « Architecture, le temps du soin et des transformations. Restauration, Santé, Environnement. » 
Enseignants : Vesselina Letchova-Carcelero, Florent Paoli 
Perrsonnes rencontrées : Olivier Etienne, directeur de Département Patrimoine ; Marine De RODELLEC, directrice commerciale, Théo 
LE GALLET, chef  de projet couverture et patrimoine ; Rémi KEREMBELLEC, couvreur, à l’atelier métal et ornementation ; Maxime 
MATYSIAK et Vasile ALBU, couvreurs à l’atelier Notre-Dame.



VISITE D’UN CHANTIER DE RESTAURATION
FAÇADE DE LA MAIRIE DU XIIIE ARRONDISSEMENT DE PARIS, PLACE D’ITALIE
RENCONTRE AVEC LES ARTISANS SCULPTEURS ET TAILLEURS DE PIERRE DES ENTREPRISES CCR 
(MAÇONNERIE ET TAILLE DE PIERRE) ET JEAN-LOUP BOUVIER (SCULPTURE).
Au plus près de la façade, sur des échaffaudages en hauteur, il s’agit d’aller à la rencontre des artisans sculp-
teurs et des tailleurs de pierre pour sasisir leur travail sur ce matériau à la fois structurel et esthétique qu’est 
la pierre. Les questions liées à son vieillissement, aux diverses pollutions, au remplacement des parties les plus 
endommagées, au travail de façonnage et d’assemblage, à la présence des oiseaux (installation de nichoirs dans 
les anfractuosités et plis de la façade) sont évoquées.

Le vendredi 4 octobre 2019 
Séminaire de recherche M1/S7-S8 « Penser le bâti ancien » 
Enseignante : Vesselina Letchova-Carcelero  
Personnes rencontrées : Jean Marquez, maçon, entreprise CCR ; Salvador Leao Martins, tailleur de pierre, entreprise CCR ; 
Pascal Larsonneur, sculpteur, entreprise Jean-Loup Bouvier ; Margueritte Sampre, apprentie en sculpture, entreprise Jean-Loup Bouvier et 
Emilie Secourgeon, restauratrice, entreprise Jean-Loup Bouvier.



VISITE D’UN LIEU DE SOIN
CENTRE HOSPITALIER THÉOPHILE ROUSSEL
AVEC DIDIER SIGLER
Directeur des soins honoraire au sein de l’Etablissement Hospitalier de Santé Mentale Théophile Roussel Enfants et Adultes, responsable 
des projets : hortithérapie, parcours d’activités physiques adaptés, ferme thérapeutique, zoothérapie. Membre fondateur et président de 
la Fédération Française Jardins Nature et Santé F.F.J.N.S en 2018, il est diplômé d’une maîtrise d’Economie de la santé de l’Université 
Paris-Dauphine et de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP-Directeur des Soins).

La rencontre avec Didier Sigler, président d’une fédération qui fédère des acteurs de la création de jardins 
thérapeutiques, des pratiques de prévention, de soin et de prendre soin par l’hortithérapie et les écothérapies, 
permet de comprendre les enjeux, contraintes et bienfaits de ce type de réalisations et de sensibiliser les étu-
diants aux relations entre nature/vivant et santé au sein des établissements de soin.

Le jeudi 30 mars 2023 
Séminaire de recherche M1/S7-S8 « Architecture, le temps du soin et des transformations. Restauration, Santé, Environnement ». 
Studio de projet M2/S10 « Trans/former l’existant » et « Friches urbaines ».  
Enseignante : Lila Bonneau



EXPÉRIMENTATION DE MISE EN ŒUVRE D’UN MATÉRIAU
TERRE CRUE 
AVEC JOHANN DEGRAVE
Spécialiste du bâti ancien et écologique

Le cours optionnel « Modernité de l’architecture en terre : de l’Afrique à l’Europe » a pour objectif  d’initier 
les étudiants de Master 1 à la réactualisation de la restauration/construction en terre crue, expérimentée en 
Afrique avant le renouveau en Europe depuis les années 1980. La connaissance de ce patrimoine de terre crue, 
particulièrement des opérations contemporaines qui ont réactualisé les savoir-faire traditionnels, nous semble 
pertinente dans le contexte actuel de crise environnementale. Deux séances de manipulation de la terre crue 
par les étudiantes et les étudiants ont donc été mises en place, grâce à un encadrement par la matériauthèque 
de l’ENSAPVS, l’enseignante et un artisan. L’intérêt de cet court atelier était de partager l’expérience et le 
savoir d’un professionnel de la construction en terre pour tester et découvrir la matière par la manipulation. 
Les réalisations en terre, accompagnées de photographies de mise en œuvre du matériau, ont contribué à 
accompagner l’exposition « Matières à penser » (Eric Monin et Catherine Blain, co-commissaires) présentée 
au même moment à l’ENSAPVS.

Printemps 2023 
Expérimentations, dans le cadre du cours optionnel de M1/S8 « Modernité de l’architecture en terre : de l’Afrique à l’Europe » 
Enseignante : Nadya Rouizem Labied 
Avec : Jérôme Semelier, responsable de la matériauthèque à l’ENSAPVS et  Joséphine Peineau, étudiante



VISITE DE LA RESTAURATION D’UNE RÉALISATION MODERNE/CONTEMPORAINE
APPARTEMENT-ATELIER DE LE CORBUSIER, RUE NUNGESSER ET COLI, PARIS
AVEC BÉNÉDICTE GANDINI
Architecte, historienne de l’architecture, en charge de la conservation et de la restauration de l’œuvre architecturale de Le Corbusier à la 
Fondation Le Corbusier, en charge du Secrétariat de la Conférence Permanente Internationale de l’UNESCO.

Durant une après-midi, Bénédicte Gandini nous a décrit in situ les méthodes d’analyse, les enjeux, les choix 
et le déroulement du chantier de restauration de l’appartement de Le Corbusier, situé aux derniers étages 
d’un immeuble construit par Le Corbusier et Pierre Jeanneret de 1931 à 1934, et habité (et modifié) par le 
grand architecte jusqu’à son décès en 1965. La diversité des questions de restitution, la variétés des méthodes 
employées (en particulier la constitution d’un dossier préalable d’analyse par Franz Graf  et Giulia Marino, 
publié en 2017), les multiples compétences mobilisées sur le chantier font de cette restauration un cas d’études 
remarquable.

Le jeudi 23 novembre 2023 
Séminaire de recherche M1/S7-S8 « Architecture, le temps du soin et des transformations. Restauration, Santé, Environnement. » 
Enseignants : Xavier Dousson, Vesselina Letchova-Carcelero, Edouard Gardebois, Florent Paoli 
Doctorante : Alice Agostini



VISITE D’UN CHANTIER DE RÉHABILITATION ET D’EXTENSION
BÂTIMENT CASTAIGNE, 
PÔLE DE NEUROLOGIE DE L’HÔPITAL DE LA PITIÉ-SALPÊTRIÈRE, PARIS 
AVEC CAROLINE PAUL
Architecte, directrice de la communication, Groupe 6, architectes
COLIN LEFEVRE
Architecte, en charge du projet du bâtiment Castaigne, Groupe 6, architectes 
JULIEN RICHARD
Directeur travaux, Groupe 6, architectes

La réalité du monde de la construction mérite d’être présentée aux étudiantes et aux étudiants. Aussi, nous es-
sayons d’organiser régulièrement des visites de chantier. Ici, le chantier en cours d’un édifice de la Croissance, 
augmenté et entièrement réhabilité, présenté par l’ensemble des responsables, au sein de l’agence Groupe 6, 
de sa réalisation (conception, chantier, communication). 

Le 6 avril 2022 
Studios de projet de M2/S9-S10 « Trans/Former l’exstant » + « Friches Urbaines » 
Enseignants : Lila Bonneau, Xavier Dousson, Etienne Lena, Donato Severo



ENSA PARIS-VAL DE SEINE 3/15, quai Panhard et Levassor 75013 Paris
01 72 69 63 00 / www.paris-valdeseine.archi.fr

Jeudi 7 décembre 2023
11 h / Amphi 180 / Entrée libre

CONFÉRENCE

Dans le cadre du cours processus 
de conception de S9 du DE6

Invité : Marc Benard, 
architecte, enseignant

LA TRANSFORMATION 
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CONFÉRENCIÈRES ET CONFÉRENCIERS INVITÉS
CONFÉRÉNCES DU COURS « PROCESSUS DE CONCEPTION » 2023-2024
AVEC CAROLINA FOIS
Paysagiste
ET CHRISTINE HOARAU-BEAUVAL
Historienne
ET AVEC MARC BENARD
Architecte (equateur), architecte, enseignant

Le cours collectif  « Processus de conception » est l’occasion d’inviter, chaque semestre, des conférencières et 
conférenciers, praticiens et/ou chercheurs, intéressés par la problématique de la transformation de l’existant. 
Ce cours a vu se succéder, ces dernières années, des conférences de Marc Barani, Arnaud Bical (BMC2), 
Jean-Michel Bossu, Dominique Brard (Atelier de l’île), François Brugel (FBAA), Yves Dessuant (Programme), 
Xavier Fabre (Fabre et Speller), Laurent Lehmann (Eliet & Lehmann), Delphine Lewandowski (chercheuse, 
ChartierDalix), Giulia Marino (TSAM), Benoît Pouvreau (CG93), Philippe Pumain, etc.

Les 30 novembre et 7 décembre 2023 
Cours de M1/S7-M2/S9 « Processus de conception » 
Enseignants responsables : Xavier Dousson, Alessandro Mosca et Paolo Tarabusi



EXERCICE DE DESCRIPTION DE DOCUMENTS D’ARCHIVES
ARCHIVES DE MICHEL LUYCKX (1903-1990) / COTE : 472 AAC
AU CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE (CAPA)
AVEC MARCOS CARVALHO-CANTO
Architecte, chargé d’études documentaires et responsable des restaurations au Centre d’archives (Département des collections / CAPA)

Les étudiants sont invités à observer et décrire des documents d’archives puis à remplir les fiches descriptives 
d’un fonds en cours de classement, celui de l’architecte Michel Luycks (1903-1990), un des élèves les plus 
talentueux d’Auguste Perret et, en particulier, de son chef-d’œuvre algérien, l’hôpital d’Adrar, dans le Hoggar, 
construit entre 1942 et 1951. L’édifice, réalisé en pierre et terre crue, est publié par Techniques & Architecture 
(n° 5-6, 1952).

Le jeudi 19 octobre 2023 
Séminaire de recherche M1/S7-S8 « Architecture, le temps du soin et des transformations. Restauration, Santé, Environnement. » 
Enseignants : Xavier Dousson, Florent Paoli



DESSINER IN SITU 
EXPOSITION « CONSERVER ADAPTER TRANSMETTRE », PAVILLON DE L’ARSENAL, PARIS
« Matière, construction, électricité, chauffage, dans le bâtiment le carbone est partout, du dessin à l’usage. 
Aussi, le meilleur moyen de baisser les émissions de ce secteur, un des plus carboné, c’est d’abord de ne pas 
démolir pour reconstruire, de conserver pour stocker, d’adapter formes et matières afin de transmettre des 
bâtiments plus vertueux dans leur fonctionnement et leur urbanité. Le principe de refaire la ville sur elle-
même n’est pas nouveau mais le carbone nous fait radicalement changer d’ère. Il oblige et questionne tous les 
patrimoines et tous les temps du projet. (…) À Paris, 70% des autorisations d’urbanisme déposées concernent 
des opérations de transformation et cette part ne cesse d’augmenter. » Texte de présentation de l’exposition.

Compte tenu de l’importance de cette exposition du Pavillon de l’Arsenal, particulièrement en syntonie avec 
nos attentions et questionnements, nous avons décidé d’y accompagner longuement les étudiantes et les étu-
diants en leur demandant de dessiner les opérations auxquelles ils et elles étaint les plus sensibles. 

Printemps 2023 
Studio de projet M2/S9-S10 « Trans/Former l’existant » et « Friches urbaines » 
Enseignants : Lila Bonneau, Xavier Dousson, Etienne Lena, Vesselina Letchova-Carcelero, Léonore Losserand, Laurence Veillet



VISITE D’UNE SITUATION DE PROJET ACCOMPAGNÉE DE SES USAGERS/GESTIONNAIRES
HÔPITAL FERNAND WIDAL, PARIS
AVEC LAURENT GIRAUD
Architecte dplg, chargé de programmation, responsable Adjoint Service maîtrise d’ouvrage, Département Immobilier et Investissements 
de l’APHP. En charge, au sein des Hôpitaux de Paris, de la convention ENSAPVS-AP-HP. 
RÉGIS DENNE
Direction des Investissements et de la Maintenance du Groupe Hospitalier, à l’hôpital Fernand Widal.
ET ASMAA STITOU
Architecte-ingénieure INSA Strasbourg, programmiste AP-HP. 

L’hôpital Fernand-Widal est un hôpital universitaire de l’AP-HP situé près de la Gare du Nord, dans le 10ème 
arr. de Paris. Hôpital de proximité, de recours et de spécialité, il assure la prise en charge d’urgences générales 
et spécialisées. À l’issue des travaux en cours à l’hôpital Lariboisière, il devrait fermer comme hôpital. Les étu-
diantes et les étudiants sont invités à lui inventer une reconversion, dans le cadre de studios de projet de M2. 

Le vendredi 13 octobre 2023 
Studio de projet M2/S9-S10 « Trans/Former l’existant » et « Friches urbaines » 
Enseignants : Xavier Dousson, Vesselina Letchova-Carcelero



DESSINER EN COURS
ARCHITECTURES DE CARLO SCARPA, GIANCARLO DE CARLO & AUTRES
AVEC ETIENNE LENA
Architecte dplg, enseignant ENSAPVS. 

Ce cours présente - en dessinant - des œuvres architecturales majeures liées à l’intervention dans l’existant et la 
transformation. Ce travail de compréhension et d’analyse des œuvres est donc d’abbord réalisé par le dessin. 
les étudiantes et les étudiants sont invités à prendre des notes en dessinant également. 

Printemps 2023 
Cours optionnel M1/S8 « Analyse monographique » 
Enseignant : Etienne Lena



VISITE D’UN CENTRE D’ARCHIVES
ARCHIVES DE L’AP-HP, HÔPITAL BICÊTRE,  
BÂTIMENT MATHIEU-JABOULAY, LE KREMLIN-BICÊTRE
AVEC HÉLÈNE SERVANT
Archiviste, directrice des Archives de l’AP-HP, 
ET MARIE BARTHELEMY 
Archiviste, adjointe à la directrice des Archives de l’AP-HP.

l’AP-HP dispose d’un Centre d’archives, installé depuis 2019 à l’hôpital Bicêtre, qui conserve des archives 
architecturales majeures de l’ensemble des sites dont il a la charge et, en particulier, de ceux qui sont donnés 
à l’étude en studios de projet (convention ENSAPVS-AP-HP) : dessins originaux et tirages, dont parfois de ma-
gnifiques perspectives, nombreuses publications, photographies (dont celles des chantiers), pièces écrites, etc. 
Ces informations sont des sources premières particulièrement utiles pour comprendre les situations existantes. 
Une première séance collective est donc systématiquement organisée pour acculturer les étudiantes et les 
étudiants à cette source d’informations majeure. Ici, Marie Barthelemy manipule des perspectives de l’hôpital 
Beaujon de Clichy, proposé à la transformation. Chaque personne reçoit ensuite une carte individuelle pour 
revenir à sa guise consulter ces archives. 

Le vendredi 25 octobre 2019 
Studios de projet de M2/S9-S10 « Trans/Former l’exstant » + « Friches Urbaines » 
Enseignants : Lila Bonneau, Xavier Dousson, Donato Severo



VISITE D’UN CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE
CENTRE D’ARCHIVES D’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE, 3, BOULEVARD NEY - 75018 PARIS
AVEC MARCOS CARVALHO-CANTO
Architecte, chargé d’études documentaires et responsable des restaurations au Centre d’archives (Département des collections / CAPA)

Présentation du fonctionnement, des missions et du site internet (archiwebture) du Centre d’archives, une 
institution unique en France pour les fonds d’archives d’architectes. Puis visite en décrivant la diversité des 
documents conservés (pièces écrites, documents graphiques, maquettes et objets divers, photographies, etc.), 
les problématiques de conservation associées et les modes de stockage et de manipulations.

Le jeudi 19 octobre 2023 
Séminaire de recherche M1/S7-S8 « Architecture, le temps du soin et des transformations. Restauration, Santé, Environnement. » 
Enseignants : Xavier Dousson, Florent Paoli



VISITE D’UN SITE PROPOSÉ À LA TRANSFORMATION EN STUDIO DE PROJET
HÔPITAL BICHAT-CLAUDE BERNARD, À PARIS
AVEC HERVÉ MARTIN
Ingénieur travaux. à l’Hôpital Bichat-Claude Bernard, AP-HP

En haut, sur le toit de la tour des hospitalisations du bâtiment Bichat, une zone entièrement technique, 
l’ensemble du groupe contemple la vue sur Paris. Dans le « socle » de la tour, visite d’une zone en chantier de 
l’hôpital et compréhension des conditions de transformations en site occupé.

Le 6 octobre 2017 
Studio de projet de M2/S9-S10 « Trans/Former l’exstant » 
Enseignants : Xavier Dousson, Donato Severo, Marc Benard



VISITE D’UN SITE PROPOSÉ À LA TRANSFORMATION EN STUDIO DE PROJET
HÔPITAL NICOLAS-BEAUJON, À CLICHY
AVEC GRÉGOIRE RIGAL
Directeur des travaux et des services techniques, à l’Hôpital Beaujon, AP-HP

Deux étudiantes sur le toit du volume des grands escaliers

Le 19 avril 2017 
Studio de projet de M2/S9-S10 « Trans/Former l’exstant » 
Enseignants : Xavier Dousson, Donato Severo







 






  


 


 
  



  





 






  


 


 
  



  

RELEVÉS THERMOGRAPHIQUES D’UNE SITUATION DE PROJET
HÔPITAL RAYMOND POINCARÉ, GARCHES
Les exigences contemporaines de transformations sont principalement/souvent liées aux questions d’accessi-
bilité PMR et de maîtrise et décarbonation des consommations d’énergie. Pour saisir ce dernier point, nous 
mobilisons les outils de compréhension des déperditions caloriques, mesurées grace à des relevés thermogra-
phiques.

Le 11 octobre 2019 
Studios de projet de M2/S9-S10 « Trans/Former l’exstant » + « Friches Urbaines » 
Enseignant : Marc Benard



VISITE DE RÉFÉRENCES : ARCHITECTURES TRANSFORMÉES
L’ARCHITECTURE DE CARLO SCARPA
ACCADEMIA (SCÉNAOGRAPHIE, 1945-1960) 
FONDAZIONE QUERINI-STAMPALIA (1959-1963) 
SHOW-ROOM OLIVETTI, PLACE SAINT-MARC (1957-1958)
Visite et relevés in situ.

Le 21 mars 2024 
Dans le cadre d’un voyage pédagogique à Venise, en partenariat avec l’IUAV 
Studio de projet M2/S9-S10 « Trans/Former l’existant » et « Friches urbaines » 
Enseignants : Xavier Dousson, Etienne Lena, Vesselina Letchova-Carcelero, Laurence Veillet



VISITE D’UN SITE PROPOSÉ À LA TRANSFORMATION EN STUDIO DE PROJET
VISITE DE L’HÔPITAL BICHAT-CLAUDE BERNARD, À PARIS
AVEC OLIVIER VILAIN
Directeur des investissements des Hôpitaux Nord de Paris (AP-HP Nord-Université de Paris)

Le 15 octobre 2021 
Studio de projet de M2/S9-S10 « Trans/Former l’exstant » et « Friches urbaines » 
Enseignants : Lila Bonneau, Xavier Dousson, Etienne Lena, Donato Severo



DOMAINE D’ÉTUDES TRANSFORMATIONS
DE L’INFRA-ORDINAIRE AU PATRIMOINE

UNE PROPOSITION PORTÉE PAR :

André AVRIL, Jules BARDET, Camille BIDAUD, Lila BONNEAU, Mounia BOUALI, Francesca CONTRADA, 
Christine DESERT, Antonella DI TRANI, Xavier DOUSSON, Volker EHRLICH, Emma FILIPPONI, 
Henri HERRE, Gilles-Antoine LANGLOIS, Etienne LENA, Astrid LENOIR, 
Vesselina LETCHOVA-CARCELERO, Michel LEVI, Léonore LOSSERAND, Dragan MIRKOVIC, 
Justyna MORAWSKA, Alessandro MOSCA, Christel PALANT-FRAPIER, Florent PAOLI, 
Olivier PERRIER,Nadya ROUIZEM LABIED, Clara SANDRINI, Donato SEVERO, Gaël SIMON, 
Laurence VEILLET.




